








, . L U 1 X l ) t « , L , Î , ' Ç . 

Œ U V R E S C O M P L È T E S 

D E B U F F O N 



POISSY. — TYPOGRAPHIE AKBIKU. 
T 



u ^ u v R E S C O M P L È T E S 

B U FF 0 N 

PRÉCÉDÉES 

D'UNE ÉTUDE HISTORIQUE 

s 
ET DUNE 

INTRODUCTION SUR LES PROGRÈS DES SCIENCES NATURELLES 

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XIX» SIÈCLE 

PAR M. ERNEST FAIVRE 

Docteur ès-sciences et docteur en médecine, professeur d'histoire naturelle 

SUIVIES DES CLASSIFICATIONS 

DE UNNE, DE CI VIER, ET DE CELLES PLUS RECENTES D IS. GEOFFROY SAINT IllLAIKE, 
DU PRINCE CH. BONAPARTE, ETC., 

NOUVELLE ÉDITION 

ILLUSTRÉE*DE MAGNIFIQUES GRAVURES SUR ACTER. 

T O M E C I N Q U I È M E 

P A R I S 

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE FRANCE 

7 , RUE BONAPARTE, 7. 





H I S T O I R E N A T U R E L L E 

H I S T O I R E D E S A N I M A U X 

•;.V 
4.^ 

C H A P I T R E P R E M I E R 

COMPARAISON DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX. 

Dans la fou le des objets que nous p r é s e n t e ce vaste globe dont nous venons de 

fa i re la descr ipt ion, dans le nombre i n f i n i des d i f fé ren tes productions dont sa sur

face est couverte et p e u p l é e , les animaux t iennent le premier rang, tan t par la con- ' 

f o r m i t é qu ' i l s ont avec nous, que par la s u p é r i o r i t é que nous leur connaissons sur 

les v é g é t a n t s ou i n a n i m é s . Les an imaux ont par leurs sens, par leur forme, par leur 

mouvement , beaucoup plus de rapports avec les choses q u i les environnent que 

n ' en on t les v é g é t a u x ; ceux-c i , par leur d é v e l o p p e m e n t , par leur figure, par leur 

accroissement et par leurs d i f f é r en t e s parties, ont aussi u n plus grand nombre de 

rappor ts avec les objets e x t é r i e u r s que n 'en ont les m i n é r a u x ou les pierres, q u i 

n ' o n t aucune sorte de vie ou de mouvement , et c'est par ce plus grand nombre de 

rappor ts que l ' a n i m a l est r é e l l e m e n t au-dessus du végé ta l , et le végé t a l au-dessus 

d u m i n é r a l . N o u s - m ê m e s , à ne c o n s i d é r e r que la partie m a t é r i e l l e de notre ê t r e , 

nous ne sommes au-dessus des an imaux que par quelques rapports de plus, tels 

que ceux que nous donnent la langue et l a m a i n ; et, quoique les ouvrages du C r é a 

teur soient en e u x - m ê m e s tous é g a l e m e n t parfai ts , l ' an ima l est, selon notre f a ç o n 

d'apercevoir, l 'ouvrage le p lus complet de la nature, et l 'homme en est le chef-

d ' œ u v r e . 
E n effet, que de ressorts, que de forces, que de machines et de mouvements sont 

r e n f e r m é s dans cette petite part ie de m a t i è r e q u i compose le corps d 'un an ima l I 

que de rappor ts , que d 'harmonie , que de correspondance entre lçs parties ! com-
v . * 
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bien de combinaisons, d'arrangements, de causes, d'effets, de principes, q u i tous 
concourent au m ê m e but , et que nous ne connaissons que par des r é su l t a t s si d i f 

ficiles à comprendre, qu'ils n 'ont cessé d ' ê t re des merveilles que par l 'babitude que 
nous avons prises de n 'y point r é f l éch i r ! 

Cependant, quelque admirable que cet ouvrage nous paraisse, ce n'est pas dans 
l ' i nd iv idu qu'est la plus grande merveille, c'est dans la succession, dans le renou

vellement et dans la durée des espèces , que la nature p a r a î t tout à f a i t inconce
vable. Cette facul té de produire son semblable, qu i rés ide dans les animaux et 
dans les végé t aux , cette espèce d ' un i t é toujours subsistante et q u i p a r a î t é te rne l le , 

cette ve r tu p roc réa t r i ce q u i s'exerce p e r p é t u e l l e m e n t sans se d é t r u i r e jamais, est 

pour nous u n m y s t è r e d o n t ' i l semble q u ' i l ne nous est pas permis de sonder la 
profondeur. 

Car la m a t i è r e i n a n i m é e , cette pierre, cette argile, q u i est sous nos pieds, a bien 
quelques p ropr ié tés ; son existence seule en suppose u n t r è s - g r a n d nombre, et la 
m a t i è r e la moins o rgan i sée ne laisse pas que d'avoir, en ver tu de son existence, 
une in f in i t é de rapports avec toutes les autres parties de l 'univers. Nous ne dirons 
pas, avec quelques philosophes, que la m a t i è r e , sous quelque forme qu'elle soit, 
c o n n a î t son existence et ses facu l tés relatives ; cette opinion t ient à une question 

de m é t a p h y s i q u e que nous ne nous proposons pas de trai ter i c i : i l nous suff i ra 
de faire sentir que, n 'ayant pas n o u s - m ê m e s la connaissance de tous les rapports 

que nous pouvons avoir avec les objets ex té r i eu r s , nous ne devons pas douter que 
la m a t i è r e i n a n i m é e n'ait in f in imen t moins de cette connaissance, et que d'ailleurs 
nos sensations ne ressemblent en aucune f a ç o n aux objets q u i les causent, nous 
devons conclure par analogie que la m a t i è r e i n a n i m é e n'a n i sentiment, n i sensa
t ion , n i conscience d'existence, et que de l u i at tr ibuer quelques-unes de ces f a c u l 

t é s , ce serait l u i donner celle de penser, d'agir et de sentir à peu près dans le m ê m e 

ordre et de la m ê m e façon que nous pensons, agissons et sentons : ce q u i r é p u g n e 
autant à la raison qu ' à la re l ig ion. 

Nous devons donc dire q u ' é t a n t f o r m é s de terre et composés de pouss iè re , nous 

avons en effet avec la terre et la pouss iè re des rapports communs q u i nous l i en t à 
la m a t i è r e en géné ra l : telles sont l ' é t endue , l ' impéné t rab i l i t é , la pesanteur, etc. ; 

mais comme nous n'apercevons pas ces rapports purement m a t é r i e l s , comme i ls ne 
f o n t aucune impression au-dedans de n o u s - m ê m e s , comme ils subsistent sans 

notre part icipat ion, et qu ' ap rè s la mor t ou avant la vie ils existent et ne nous affec

tent point du tout , on ne peut pas dire qu' i ls fassent partie de notre ê t r e . C'est 

donc l 'organisation, la vie, l ' âme , q u i fa i t proprement notre existence : la m a t i è r e 

cons idé rée sous ce point de vue en est moins le sujet que l'accessoire ; c'est une 

enveloppe é t r a n g è r e dont l ' un ion nous est inconnue et la p r é s e n c e nuis ible , et cet 

ordre de pensées q u i constitue notre ê t re en est p e u t - ê t r e tou t à f a i t i n d é p e n d a n t . 

Nous existons donc sans savoir comment, et nous pensons sans savoir pourquoi : 
mais quoi q u ' i l en soit de notre m a n i è r e d ' ê t re ou de sentir, quoi q u ' i l en soit de l a 

vé r i t é ou de la f ausse t é , de l'apparence ou de la réa l i t é de nos sensations, les r é -
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snltats de ces m ê m e s sensations n 'en sont pas moins certains par rappor t à nous. 

Cet ordre d ' i dées , cette suite de p e n s é e s q u i existent au-dedans de n o u s - m ê m e s , 

quoique f o r t d i f f é r e n t s des objets q u i les causent, ne laissent pas que d ' ê t r e l 'affee* 

t i o n la plus r ée l l e de notre i n d i v i d u , et de nous donner des relations avec les o b 

jets e x t é r i e u r s , que nous pouvons regarder comme des rapports r ée l s , puisqu ' i ls 

sont invariables et tou jours les m ê m e s re la t ivement à nous. A i n s i nous ne devons 

pas douter que les d i f f é r e n c e s ou les ressemblances que nous apercevons entre les 

objets ne soient des d i f f é rences et des ressemblances certaines et rée l les dans l ' o r 

dre de notre existence par rappor t à ces m ê m e s objets : nous pouvons donc l é g i t i 

mement nous donner le premier r ang dans la nature ; nous devons ensuite donner 

l a seconde place aux an imaux, la t r o i s i è m e aux v é g é t a u x , et en f in la d e r n i è r e aux 

m i n é r a u x : car quoique nous ne dis t inguions pas b ien nettement les q u a l i t é s que 

nous avons en v e r t u de notre a n i m a l i t é de celles que nous avons en ve r tu de la 

s p i r i t u a l i t é de notre â m e , nous ne pouvons g u è r e douter que les animaux é t a n t 

d o u é s , comme nous, des m ê m e s sens, p o s s é d a n t les m ê m e s principes de vie et de 
mouvement , et faisant une in f in i t é d'actions semblables aux n ô t r e s , i l s n'aient avec 

les objets e x t é r i e u r s des rapports d u m ê m e ordre que les n ô t r e s , et par c o n s é q u e n t 

nous ne leur ressemblions r é e l l e m e n t à bien des é g a r d s . Nous d i f f é r o n s beaucoup 

des v é g é t a u x ; cependant nous leur ressemblons p l u ^ qu' i ls ne ressemblent aux 

m i n é r a u x , et cela parce qu ' i l s ont une espèce de fo rme vivante , une organisation 

a n i m é e , semblable en quelque f a ç o n à l a n ô t r e , au l i e u que les m i n é r a u x n 'ont a u 

c u n organe. 
Pour fa i re donc l 'h is to i re de l ' an ima l , i l f au t d 'abord r e c o n n a î t r e avec exactitude 

Tordre g é n é r a l des rapports q u i l u i sont propres, et dis t inguer ensuite les rapports 

q u i l u i sont communs avec les v é g é t a u x et les m i n é r a u x . L ' a n i m a l n 'a de c o m m u n 

avec le m i n é r a l que les q u a l i t é s de la m a t i è r e prise g é n é r a l e m e n t : sa substance a 

les m ê m e s p r o p r i é t é s v i r tue l l es ; elle est é t e n d u e , pesante, i m p é n é t r a b l e , comme 

tou t le reste de la m a t i è r e ; mais son é c o n o m i e est toute d i f f é r en t e . Le m i n é r a l 

n'est qu 'une m a t i è r e brute , inact ive, insensible, n'agissant que par la contrainte 

des lo is de la m é c a n i q u e , n ' o b é i s s a n t q u ' à l a force g é n é r a l e m e n t r é p a n d u e dans 

l 'univers , sans organisat ion, sans puissance, d é n u é e de toutes f a c u l t é s , m ê m e de 

celle de se reproduire : substance in fo rme , faite pour ê t r e fou lée aux pieds par les 

hommes et les an imaux, laquelle, m a l g r é le n o m de m é t a l p r é c i e u x , n 'en est pas 

mo ins m é p r i s é e par le sage, et ne peut avoir qu'une valeur arbi t ra i re , tou jours su

b o r d o n n é e à la v o l o n t é et d é p e n d a n t e de la convent ion des hommes. L ' a n i m a l r é u 

n i t toutes les puissances de la na tu re ; les forces q u i l ' an iment l u i sont propres et 

p a r t i c u l i è r e s ; i l veut , i l agi t , i l se d é t e r m i n e , i l opè re , i l communique par ses sens 

avec les objets les plus é l o i g n é s ; son i n d i v i d u est u n centre o ù tou t se rapporte, u n 

p o i n t o ù l 'univers entier se ré f l éch i t , u n monde en raccourci : vo i là les rapports 

q u i l u i sont propres ; ceux q u i l u i sont communs avec les v é g é t a u x sont les f a c u l 

t é s de c r o î t r e , de se d é v e l o p p e r , de se reproduire et de se m u l t i p l i e r . 

L a d i f f é r ence la plus apparente entre les an imaux et les v é g é t a u x p a r a î t ê t r e cette 



4 A N I M A U X . 

f a c u l t é de se mouvoir et de changer de l i eu , dont les animaux sont d o u é s , et q u i 
n'est pas d o n n é e aux végé taux . I l est v ra i que nous ne connaissons aucun végé ta l 
q u i ait le mouvement progressif; mais nous voyons plusieurs espèces d'animaux, 
comme les h u î t r e s , les galle-insectes, etc., auxquelles ce mouvement p a r a î t avoir 

été r e fusé ; cette d i f férence n'est donc pas généra le et nécessa i re . 
Une di f férence plus essentielle pourrai t se t i rer de la f acu l t é de sentir, qu 'on ne 

peut guère refuser aux animaux, et dont i l semble que les v é g é t a u x soient p r ivés : 
mais ce mot sentir*renferme u n si grand nombre d ' idées, qu'on ne doit pas le p ro 
noncer avant que d'en avoir fa i t l'analyse : car si par sentir nous entendons seule
ment faire une action de mouvement à l'occasion d'un choc ou d'une r é s i s t a n c e , 
nous trouverons que la plante sensitive est capable de cette espèce de sentiment, 
comme les animaux. Si au contraire on veut que sentir signifie apercevoir et com
parer des perceptions, nous ne sommes pas sû r s que les animaux aient cette espèce 
de sentiment ; et si nous accordons quelque chose de semblable aux chiens, aux 
é l é p h a n t s , etc., dont les actions semblent avoir les m ê m e s causes que les n ô t r e s , 
nous le refuserons à une in f in i t é d 'espèces d'animaux, et surtout à ceux q u i nous 
paraissent ê t re immobiles et sans action : si on voulai t que les h u î t r e s , par exem
ple, eussent du sentiment comme les chiens, mais à u n deg ré fo r t i n f é r i e u r , pour 
quoi n'accorderait-on pas aux végé t aux ce m ê m e sentiment dans u n degré encore 

au-dessous? Cette di f férencê entre les animaux et les végé taux non-seulement n'est 

pas généra le , mais m ê m e n'est pas bien décidée . 
Une t ro i s ième di f férence pa r a î t ê t re dans la m a n i è r e de se nour r i r . Les animaux 

par le moyen de quelques organes ex té r ieurs , saisissent les choses q u i leur con
viennent; i ls vont chercher leur p â t u r e , i l s choisissent leurs aliments : les plantes 

au contraire paraissent ê t re r édu i t e s à recevoir la nour r i tu re que la terre veut bien 
leur f o u r n i r : i l semble que cette nourr i ture soit toujours la m ê m e , aucune d iver 
s i té dans la m a n i è r e de se la procurer, aucun choix dans l 'espèce ; l ' h u m i d i t é de 

la terre est leur seul al iment. Cependant, si l ' on fa i t at tention à l 'organisation et 
à l 'action des racines et des feuilles, on r e c o n n a î t r a b i e n t ô t que ce sont l à les o r 
ganes ex té r i eurs dont les végé t aux se servent pour pomper la nour r i tu re ; on verra 

que les racines se d é t o u r n e n t d 'un obstacle ou d'une veine de mauvais t e r ra in pour 

aller chercher la bonne terre ; que m ê m e ces racines se divisent, se m u l t i p l i e n t , 

et vont j u s q u ' à changer de forme pour procurer de la nour r i tu re à la plante : l a 

d i f fé rence entre les animaux et les végé t aux ne peut donc pas s ' é tab l i r sur l a m a 

n i è r e dont i ls se nourrissent. 

Cet examen nous conduit à r e c o n n a î t r e é v i d e m m e n t q u ' i l n ' y a aucune d i f f é 

rence absolument essentielle et généra le entre les animaux et les v é g é t a u x , mais 

que la nature descend par degrés et par nuances imperceptibles d 'un an imal q u i 

nous p a r a î t le plus parfai t à celui qu i l'est le moins, et de celui -c i au végé t a l . Le 

polype d'eau douce sera, si l ' on veut, le dernier des animaux et l a p r e m i è r e des 

plantes. 

E n effet, a p r è s vo i r e x a m i n é les d i f fé rences , si nous cherchons les ressemblances 
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des an imaux et des v é g é t a u x , nous en trouverons d'abord une qu i est g é n é r a l e et t r è s -

essentielle: c'est la f a c u l t é commune à tous deux de se reproduire; f a c u l t é q u i 

suppose plus d'analogie et de choses semblables que nous ne pouvons l ' imag ine r , , 

et q u i doi t nous fa i re croire que, pour la nature, les an imaux et les v é g é t a u x sont ' 
des ê t r e s à peu p r è s du m ê m e ordre. 

Une seconde ressemblance peut se t i r e r d u d é v e l o p p e m e n t de leurs parties, pro

p r i é t é q u i l eur est commune ; car les v é g é t a u x ont , aussi b ien que les animaux, 

l a f a c u l t é de c r o î t r e ; et si la m a n i è r e dont i ls se d é v e l o p p e n t est d i f f é ren te , elle ne 

l'est pas totalement n i essentiellement, pu i squ ' i l y a dans les animaux des parties 

t r è s - c o n s i d é r a b l e s , comme les os, les cheveux, les ongles, les cornes, etc., dont le 

d é v e l o p p e m e n t est une vraie v é g é t a t i o n , et que dans les premiers temps de sa f o r 
m a t i o n le f œ t u s v é g è t e p l u t ô t q u ' i l ne v i t . 

Une t r o i s i è m e ressemblance, c'est q u ' i l y a des animaux q u i se reproduisent 

comme les plantes et par les m ê m e s moyens : la m u l t i p l i c a t i o n des pucerons, q u i 

se f a i t sans accouplement, est semblable à celle des plantes par les graines, et celle 

des polypes, q u i se f a i t en les coupant, ressemble à la m u l t i p l i c a t i o n des arbres par 
boutures . 

On peut donc assurer avec plus de fondement encore que les an imaux et les v é 

g é t a u x sont des ê t r e s du m ê m e ordre, et que la nature semble avoir pas sé des uns 

aux autres par des nuances insensibles, puisqu ' i l s ont e n t r é eux des ressemblances 

essentielles et g é n é r a l e s , et qu ' i l s n 'ont aucune d i f fé rence qu 'on puisse regarder 
comme telle. 

Si nous comparons main tenant les animaux par d'autres faces, par exemple par 

le nombre , par le l i eu , par la grandeur, par la forme, etc., nous en t irerons de 
nouvelles induct ions . 

L e nombre des espèces d 'animaux est beaucoup plus grand que celai des e spèces 

de plantes ; car dans le seul genre des insectes i l y a p e u t - ê t r e u n plus grand 

nombre d ' e spèces , dont la p lupar t é c h a p p e n t à nos yeux, q u ' i l n 'y a d 'espèces de 

plantes visibles sur la surface de la terre. Les animaux m ê m e se ressemblent en 

g é n é r a l beaucoup moins que les plantes, et c'est cette ressemblance des plantes, 

q u i f a i t l a d i f f i cu l t é de les r e c o n n a î t r e et de les ranger; c'est là ce q u i a d o n n é nais

sance aux m é t h o d e s de botanique, auxquelles on a, par cette raison, beaucoup plus 

t r a v a i l l é q u ' à celles de la zoologie, parce que les animaux ayant en effet entre eux 

des d i f f é r ences b ien plus sensibles que n 'en ont les plantes entre elles, i l s sont plus 

a i sés à r e c o n n a î t r e et à dis t inguer , plus faciles à nommer et à déc r i r e . 

D 'a i l leurs i l y a encore u n avantage pour r e c o n n a î t r e les e spèces d 'animaux et 

pour les dis t inguer les uns des autres : c'est qu 'on doi t regarder comme la m ê m e 

e s p è c e celle q u i , au moyen de la copulat ion, se p e r p é t u e et conserve la s imi l i tude de 

cette e spèce , et comme des espèces d i f f é r en t e s celles qu i , par les m ê m e s moyens, ne 

peuvent r i e n produi re ensemble, de sorte qu ' un renard sera une espèce d i f fé ren te 

d ' un chien, si en effet par la copula t ion d 'un m â l e et d'une femelle de ces deux es

p è c e s i l ne r é s u l t e r i e n ; et quand m ê m e i l eu r é s u l t e r a i t u n an ima l m i - p a r t i , une 
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espèce de mulet, comme ce mulet ne produira i t r ien, cela suff i ra i t pour é t ab l i r que 

le renard et le chien ne seraient pas de la m ê m e espèce, puisque nous avons sup
posé que, pour constituer une espèce, i l fa l la i t une production continue, p e r p é 

tuelle, invariable, semblable, en u n mot , à celle des autres animaux. Dans les 
plantes on n'a pas le m ê m e avantage : car quoiqu'on ait p r é t e n d u y r e c o n n a î t r e 
des sexes, et qu'on ait é tabl i des divisions de genres par les parties de la f éconda 
t ion , comme cela n'est n i aussi certain n i aussi apparent que dans les animaux, et 

que d'ailleurs la production des plantes se fa i t de plusieurs autres f açons , où les 
sèves n'ont point de part et où les parties de la f éconda t ion ne sont pas nécessa i res , 
on n'a pu employer avec succès cette idée, et ce n'est que sur une analogie m a l 
entendue qu'on a p r é t e n d u que cette m é t h o d e sexuelle devait nous faire distinguer 

toutes les espèces d i f fé ren tes de plantes. Mais nous renvoyons l'examen du fonde

ment de ce sys t ème à notre histoire des végé taux . 
Le nombre des espèces d'animaux est donc plus grand que celui des espèces de 

plantes ; mais i l n'en est pas de m ê m e du nombre d ' individus dans chaque espèce : 
dans les animaux, comme dans les plantes, le nombre d ' individus est beaucoup 
plus grand dans le petit que dans le g rand ; l 'espèce des mouehes est p e u t - ê t r e cent 
mi l l ions de fois plus nombreuse que celle de l ' é l éphan t ; et de m ê m e , i l y a en g é 

n é r a l beaucoup plus d'herbes que d'arbres, plus de chiendent que de chênes . Mais 
si l 'on compare la q u a n t i t é d ' individus des animaux et des plantes, espèce à espèce, 
on verra que chaque espèce de plante est plus abondante que chaque espèce d 'an i 
m a l : par exemple, les q u a d r u p è d e s ne produisent qu 'un petit nombre de petits, et 
dans des intervalles de temps assez cons idérab le ; les arbres, au contraire, p rodu i 
sent tous les ans une q u a n t i t é d'arbres de leur espèce. On pourra me dire que ma 
comparaison n'est pas exacte, et que pour la rendre telle i l faudrai t pouvoir com
parer la q u a n t i t é de graines que produi t u n arbre avec la q u a n t i t é de germes que 
peut contenir la semence d 'un animal , et que p e u t - ê t r e on t rouverai t alors que les 
animaux sont encore plus abondants en germes que les v é g é t a u x ; mais si l ' on fa i t 
at tention q u ' i l est possible en ramassant avec soin toutes les graines d 'un arbre, 

par exemple, d 'un orme, et en les semant, d'avoir une centaine de mi l l i e r s de 
petits ormes de la production d'une seule a n n é e , on m'avouera a i s é m e n t que quand 

on prendrait le m ê m e soin pour fou rn i r à u n cheval toutes les juments q u ' i l pour

rai t sai l l i r en u n an, les r é su l t a t s seraient for t d i f férents dans la product ion de 

l ' an imal et dans celle du végéta l . Je n'examine donc pas la q u a n t i t é de germes : 

p r e m i è r e m e n t parce que dans les animaux nous ne la connaissons pas, et en second 

l i eu , parce que dans les végé t aux i l y a peu t -ê t r e de m ê m e des germes s é m i n a u x 

comme dans les animaux, et que la graine n'est po in t u n germe, mais une pro

duct ion aussi parfaite que l'est le f œ t u s d 'un animal , à laquelle, comme à ce lu i -c i , 
i l ne manque qu 'un plus grand déve loppemen t . 

On pourrai t croire m'opposer i c i la prodigieuse mul t ip l i ca t ion de certaines espèces 

d'insectes, comme celle des abeilles; chaque femelle produi t trente ou quarante 

mi l l e mouches. Mais i l faut observer que je parle du géné ra l des animaux c o m p a r é 
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au g é n é r a l des plantes ; et d 'ail leurs cet exemple des abeilles, qu i p e u t - ê t r e est 

celui de la p lus grande m u l t i p l i c a t i o n que nous connaissions dans les an imaux, ne 

f a i t pas une preuve contre ce que nous avons d i t ; car c^s trente ou quarante m i l l e 

mouches que l a m è r e abeille produi t , i l n ' y en a qu 'un t r è s - p e t i t nombre de f e 

melles, quinze cents ou deux miUe m â l e s , et tout le reste ne sont que des mulets , 
ou p l u t ô t des mouches neutres, sans sexe et incapables de produire. 

I l f au t avouer que dans les insectes, les poissons, les coquillages, i l y a des es

pèces q u i paraissent ê t r e e x t r ê m e m e n t abondantes; les h u î t r e s , les harengs, les 
puces, les hannetons, etc., sont p e u t - ê t r e en aussi grand nombre que les mousses 

et les plantes les plus communes ; mais à tout prendre, on remarquera a i s é m e n t 

que la plus grande part ie des espèces d 'animaux est moins abondante en ind iv idus 

que les e spèces de plantes ; et de plus on observera qu'en comparant la m u l t i p l i 

ca t ion des espèces de plantes entre elles, i l n ' y a pas de d i f fé rences aussi grandes 

dans le nombre des i nd iv idus que dans les espèces d 'animaux, dont les uns engen

drent u n nombre prodigieux de petits, et d'autres n'en produisent qu 'un t r è s - p e t i t 

nombre , au l ieu que, dans les plantes, le nombre des product ions est toujours f o r t 
g r and dans toutes les e spèces . 

I l p a r a î t , par ce que nous venons de dire , que les espèces les plus viles, les 

p lus abjectes, les plus petites à nos yeux, sont les plus abondantes en ind iv idus , 

t an t dans les an imaux que dans les plantes. A mesure que les espèces d 'animaux 

nous paraissent plus parfaites, nous les voyons r é d u i t e s à u n moindre nombre 

d ' i nd iv idus . Pour ra i t -on croire que de certaines formes de corps, comme celles des 

q u a d r u p è d e s et des oiseaux, de certains organes pour la perfect ion du sentiment, 

c o û t e r a i e n t plus à la nature que la p roduct ion du v ivant et de l ' o rgan i sé , q u i nous 
p a r a î t s i d i f f i c i l e à concevoir ? 

Passons maintenant à la comparaison des animaux et des v é g é t a u x pour le l i eu , 

la grandeur et la fo rme . L a terre est le seul l ieu où les v é g é t a u x puissent subsister : 
le p lus grand nombre s 'élève au-dessus de la surface d u te r ra in , et y est a t t a c h é 

par des racines q u i le p é n è t r e n t à une petite profondeur. Quelques-uns, comme les 

t ruffes , sont e n t i è r e m e n t couverts de ter re ; quelques autres, en pet i t nombre, 

croissent sur les eaux : mais tous ont besoin, pour exister, d ' ê t r e p lacés à la sur

face de la terre. Les an imaux au contraire sont b ien plus g é n é r a l e m e n t r é p a n d u s : 

les uns habi tent la surface, et les autres l ' i n t é r i e u r d e l à te r re ; ceux-ci v ivent 

au f o n d des mers, c e u x - l à les parcourent à une hauteur m é d i o c r e ; i l y en a dans 

l ' a i r , dans l ' i n t é r i e u r des plantes, dans le corps de l 'homme et des autres animaux, 

dans les l iqueurs : on en t rouve jusque dans les pierres (des dai ls) . 

Par l'usage du microscope on p r é t e n d avoir d é c o u v e r t u n t r è s - g r a n d nombre de 

nouvelles e spèces d 'animaux f o r t d i f f é ren te s entre elles. I l peut p a r a î t r e s ingul ier 

q u ' à peine on ai t p u r e c o n n a î t r e une ou deux espèces de plantes nouvelles par le 

secours de cet i n s t rumen t : l a petite mousse produi te par la moisissure est peut-

ê t r e la seule plante microscopique dont on a i t par lé . On pourrai t donc croire que 

la nature s'est r e f u s é e à p rodui re de t r è s - p e t i t e s plantes, tandis qu'elle s'est l iv rée 
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avec profusion à faire n a î t r e des animalcules : mais nous pourrions nous tromper 
en adoptant cette opinion sans examen ; et notre erreur pourrai t bien venir en partie 
de ce qu'en effet les plantes^e ressemblant beaucoup plus que les animaux, i l est 

plus diffici le de les r e c o n n a î t r e et d'en distinguer les espèces , en sorte que cette m o i 
sissure que nous ne prenons que pour une mousse in f in imen t petite, pourra i t ê t re 

une espèce de bois ou de j a r d i n q u i serait p e u p l é d 'un grand nombre de plantes 

t r è s -d i f fé ren tes , mais dont les dif férences échappen t à nos yeux. 
I l est v ra i qu'en comparant la grandeur des animaux et des plantes, elle p a r a î t r a 

assez inégale : car i l y a beaucoup plus l o i n de la grosseur d'une baleine à celle 
d 'un de ces p r é t e n d u s animaux microscopiques, que d u c h ê n e le plus é levé à la 
mousse dont nous parlions tout à l'heure ; et quoique la grandeur ne soit qu 'un at
t r i bu t purement relatif, i l est cependant ut i le de cons idé re r les termes e x t r ê m e s o ù 
l a nature semble s 'être b o r n é e . Le grand p a r a î t ê t re assez éga l dans les an imaux 
et dans les plantes ; une grosse baleine et u n gros arbre sont d 'un volume q u i n'est 

pas fo r t inéga l , tandis qu'en petit on a c ru vo i r des animaux dont u n m i l l i e r r é u n i s 

n ' éga le ra i en t pas en volume la petite plante de la moisissure. 
A u reste, la d i f férence la plus généra le et la plus sensible entre les animaux et 

les végé t aux est celle de la forme : celle des animaux, quoique va r i ée à l ' i n f i n i , ne 
ressemble point à celle des plantes ; et quoique les polypes, q u i se reproduisent 

comme les plantes, puissent ê t re r ega rdés comme faisant la nuance entre les a n i 
maux et les végé taux , non-seulement par la f açon de se reproduire, mais encore 

p a r l a forme extér ieure , on peut cependant dire que la figure de quelque an imal que 
ce soit est assez di f férente de la forme extér ieure d'une plante pour qu ' i l soit d i f f ic i le 

de s'y tromper. Les animaux peuvent, à la vér i té , faire des ouvrages q u i ressem

blent à des plantes ou à des fleurs : mais jamais les plantes ne produiront r i en de 
semblable à u n animal ; et ces insectes admirables qu i produisent et t ravai l lent le 

Corail n'auraient pas été m é c o n n u s et pris pour des fleurs, si par u n p r é j u g é m a l 
f o n d é on n ' e û t pas r ega rdé le corail comme une plante. A ins i les erreurs où l ' on 
pourrai t tomber en comparant la forme des plantes à celle des animaux, ne porte

ron t jamais que sur u n petit nombre de sujets qu i font la nuance entre les deux ; 

et plus on fera d'observations, plus on se convaincra qu'entre les animaux et les 

Végétaux, le Créa t eu r n'a pas mis de terme fixe ; que ces deux genres d 'ê t res orga

n i sé s ont beaucoup plus de p ropr ié t é s communes que de di f férences r ée l l e s ; que la 

product ion de l ' an imal ne coû te pas plus, et p e u t - ê t r e moins, à la nature, que celle 

du végéta l ; qu'en généra l la product ion des ê t res o rgan isés ne l u i coû t e r i en ; et 

qu 'enf in le v ivant et l ' an imé , au l ieu d ' ê t r e u n d e g r é m é t a p h y s i q u e des ê t res , est 

une p ropr i é t é physique de la ma t i è r e . 
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C H A P I T R E I L 

DE LA REPRODUCTION EN GÉNÉRAL» 

Examinons de plus près cette propriété commune à l'animal et au végétal, cette 

puissance de produire son semblable, cette c h a î n e d'existences successives d ' i n d i v i 

dus q u i constitue l'existence rée l l e de l 'espèce ; et sans nous attacher à la g é n é r a t i o n 

de l ' homme ou à ceUe d'une espèce p a r t i c u l i è r e d 'animal , voyons en g é n é r a l les p h é 

n o m è n e s de la r e p r o d u c t i o n , rassemblons des faits pour nous donner des idées , et 

faisons l ' é n u m é r a t i o n des d i f f é r e n t s moyens dont la nature fa i t usage pour renou

veler les ê t r e s o r g a n i s é s . Le premier moyen , et, selon nous, le plus simple de tous 

est de rassembler dans u n ê t r e une i n f i n i t é d ' ê t res organiques semblables, et de 

composer te l lement sa substance, q u ' i l n ' y ait pas une partie q u i ne contienne u n 

germe de l a m ê m e espèce , et q u i , par c o n s é q u e n t ne p u i s s e ' é l l e - m ê m e devenir u n 

t o u t semblable à ce lu i dans lequel elle est contenue. Cet appareil p a r a î t d 'abord 

supposer une d é p e n s e prodigieuse et e n t r a î n e r la p ro fus ion : cependant, ee n'est 

qu 'une magnif icence assez ordinaire à la nature, et q u i se manifeste m ê m e dans 

des espèces communes et i n f é r i e u r e s , telles que sont les verres, les polypes , les o r - . 

mes, les saules, les groseillers et plusieurs autres plantes et insectes dont chaque 

par t ie cont ient u n tou t q u i , par le d é v e l o p p e m e n t seul, peut devenir une plante ou 

u n insecte. E n c o n s i d é r a n t sous ce po in t de vue les ê t r e s o r g a n i s é s et leurs reproî* 

duc i ions , u n i n d i v i d u n'est q u ' u n tout u n i f o r m é m e n t o r g a n i s é dans toutes ses parties 

i n t é r i e u r e s u n c o m p o s é d'une i n f i n i t é de figures semblables et de parties s i m i l a i 

res, u n assemblage de germes ou de petits i nd iv idus de la m ê m e e s p è c e , lesquels 

peuvent tous se d é v e l o p p e r de la m ê m e f a ç o n , suivant les circonstances, et f o r 

mer de nouveaux touts c o m p o s é s comme le premier. 

E n approfondissant cette idée , nous allons t rouver aux végé t aux et aux a n i 

m a u x u n rapport avec les m i n é r a u x , que nous ne s o u p ç o n n i o n s pas. Les sels 

et quelques autres m i n é r a u x sont c o m p o s é s de parties semblables entre elles et 

semblables au tou t qu'elles composent. U n g ra in de sel m a r i n est u n cube c o m p o s é 

d'une i n f i n i t é d'autres cubes que l ' on peut r e c o n n a î t r e dist inctement au mic ros 

cope; ces peti ts cubes sont e u x - m ê m e s c o m p o s é s d'autres cubes qu 'on a p e r ç o i t 

avec u n me i l l eu r microscope, et l ' on ne peut g u è r e douter que les parties p r i m i 

t ives et constituantes de ce sel ne soient aussi des cubes d'une petitesse q u i é c h a p 

pera tou jours à nos yeux et m ê m e à notre imagina t ion . Les animaux et les plantes 

q u i peuvent se m u l t i p l i e r et se reproduire par toutes leurs parties sont des corps or

g a n i s é s c o m p o s é s d'autres corps organiques semblables, dont les parties pr imi t ives 

et constituantes sont aussi organiques et semblables, et dont nous discernons à' 

l 'œ i l la q u a n t i t é a c c u m u l é e , mais dont nous ne pouvons apercevoir les parties p r i 

mi t ives que par le ra isonnement et par l 'analogie que nous venons d ' é t ab l i r . 

Cela nous condui t à croire q u ' i l y a dans la nature une i n f i n i t é de parties orga-
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niques actuellement existantes, vivantes, et dont la substance est la m ê m e que 

celle des ê t res o rgan i sés , comme i l y a une in f in i t é de particules brutes, semblables 

aux corps bruts que nous connaissons, et que, comme i l faut p e u t - ê t r e des mi l l i ons 
de petits cubes de sel a c c u m u l é s pour faire l ' i n d i v i d u sensible d 'un gra in de sel 

mar in , i l faut aussi des mi l l ions de parties organiques semblables au tout , pour 
former u n seul des germes que contient l ' i n d i v i d u d 'un orme ou d 'un polype ; 
et comme i l faut sépare r , briser et dissoudre u n cube de sel m a r i n pour apercevoir, 

au moyen de la cristall isation, les petits cubes dont i l est composé , i l faut de m ê m e 

séparer les parties d 'un orme ou d 'un polype pour r e c o n n a î t r e ensuite, au moyen 

de la végé ta t ion ou du déve loppemen t , les petits ormes ou les petits polypes con

tenus dans ces parties. 
L a diff icul té de se p rê te r à cette idée ne peut venir que d 'un p r é j u g é for tement 

é tab l i dans l'esprit des hommes : on croit qu ' i l n 'y a de moyens de juger d u com

posé que par le simple, et que, pour c o n n a î t r e la const i tut ion organique d 'un ê t r e , 
i l faut le r édu i r e à des parties simples et non organiques : en sorte q u ' i l p a r a î t plus 
aisé de concevoir comment u n cube est n é c e s s a i r e m e n t c o m p o s é d'autres cubes, 

que de vo i r qu ' i l soit possible qu 'un polype soit composé d'autres polypes. Mais 
examinons avec attention, et voyons ce que l 'on doit entendre par le simple et par 

le composé ; nous trouverons qu'en cela, c o m m ô en tout , le p lan de l a nature est 
bien di f férent du canevas de nos idées . 

Nos sens, comme l 'on sait, ne nous donnent pas des notions exactes et c o m p l è t e s 
des choses que nous avons besoin de c o n n a î t r e . Pour peu que nous voulions est i

mer, juger, comparer, peser, mesurer, etc., nous sommes obl igés d'avoir recours à 

des secours é t r ange r s , à des règles , à des principes, à des usages, à des i n s t r u 

ments, etc. Tous ces adminicules sont des ouvrages de l 'esprit huma in , et t iennent 

plus ou moins à la r éduc t ion ou à l 'abstraction de nos idées . Cette abstraction, 

selon nous, est le simple des choses, et la diff icul té de les r é d u i r e à cette abstraction 

fa i t le composé . L ' é t e n d u e , par exemple, é t a n t une p r o p r i é t é g é n é r a l e et abstraite 
de la ma t i è r e , n'est pas u n sujet fo r t c o m p o s é : cependant, pour en juger , nous 

avons i m a g i n é des é t endues sans profondeur, d'autres é t e n d u e s sans profondeur 

et sans largeur, et m ê m e des points qu i sont des é t e n d u e s sans é t e n d u e . Toutes ces 

abstractions sont des é c h a f a u d a g e s pour soutenir notre jugement . E t combien 

n'avons-nous pas b r o d é sur ce petit nombre de dé f in i t ions qu'emploie la g é o m é 

trie 1 Nous avons appe lé simple tout ce qu i se r é d u i t à ces dé f in i t ions , et nous appe

lons composé tout ce q u i ne peut s'y r é d u i r e a i s é m e n t ; et de là u n t r iangle, u n c a r r é , 

u n cercle, u n cube, etc., sont pour nous des choses simples aussi bien que toutes 
les courbes dont nous connaissons les lois et la composit ion g é o m é t r i q u e : mais 

tout ce que nous ne pouvons pas r é d u i r e à ces figures et à ces lois abstraites, nous 

p a r a î t composé ; nous ne faisons pas attention que ces lignes, ces triangles, ces 

pyramides, ces cubes, ces globules et toutes ces figures g é o m é t r i q u e s n'existent que 

dans notre imagina t ion ; que ces figures ne sont que notre ouvrage, et qu'elles ne 

se t rouvent p e u t - ê t r e pas dans la nature ; ou tou t au moins si elles s'y t rouvent , 
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c'est parce que toutes les formes possibles s'y t rouvent , q u ' i l est p e u t - ê t r e plus d i f f i 

c i le et plus rare de t rouver dans la nature les figures simples d'une pyramide é q u i l a -

t é r a l e , ou d ' u n cube exact, que les formes c o m p o s é e s d'une plante ou d 'un an imal . 

Nous prenons donc par tout l 'abstrait pour le simple et le rée l pour le c o m p o s é . Dans 

la nature au contraire , l 'abstrait n'existe poin t ; r i en n'est simple et tout est c o m p o s é . 

Nous ne p é n é t r e r o n s jamais dans la s tructure i n t i m e des choses : dès lors, nous ne 

pouvons g u è r e prononcer sur ce q u i est plus ou moins c o m p o s é ; nous n'avons d'autre 

m o y e n de le r e c o n n a î t r e que par le plus ou le moins de rapport que chaque chose 

p a r a î t avoir avec nous et avec le reste de l 'un ivers ; et c'est suivant cette f a ç o n de 

juge r que l ' a n i m a l est plus c o m p o s é que le végé t a l , et le végé ta l plus que le m i n é 

r a l . Cette n o t i o n est juste par rappor t à nous : mais nous ne savons pas si , dans l a 

r é a l i t é , les uns ne sont pas aussi simples ou aussi c o m p o s é s que les autres, et 

nous ignorons si u n globule ou u n cube c o û t e plus ou moins à la nature qu 'un germe 

o u une part ie organique quelconque. Si nous voulions absolument faire sur cela 

des conjectures, nous pourr ions di re que les choses les plus communes, les moins 
rares et les p lus nombreuses sont celles q u i sont les plus simples : mais alors les 

an imaux seraient p e u t - ê t r e ce q u ' i l y aurai t de plus s imple, puisque le nombre de 

leurs e spèces e x c è d e de beaucoup celui des espèces de plantes ou de m i n é r a u x . 

Mais, sans nous a r r ê t e r plus longtemps à cette discussion, i l suff i t d'avoir m o n t r é 

que les idées que nous avons c o m m u n é m e n t d u simple ou d u c o m p o s é sont des 

i d é e s d 'abstraction, qu'eRes ne peuvent pas s'appliquer à la composi t ion des o u 

vrages de l a nature , et que, lorsque nous voulons r é d u i r e tous les ê t r e s à des é l é 

ments de f igure r é g u R è r e , ou à des particules prismatiques, cubiques, g lobuleu

ses, etc., nous mettons ce q u i n'est que dans notre imagina t ion à la place de ce q u i 

est r é e l l e m e n t ; que les formes des parties constituantes des d i f f é r en t e s choses nous 
sont absolument inconnues, et que, par c o n s é q u e n t , nous pouvons supposer et 

croire qu ' un ê t r e o r g a n i s é est t ou t c o m p o s é de parties organiques semblables, 

aussi b ien que nous supposons qu 'un cube est c o m p o s é d'autres cubes : nous 

n'avons, pour en juger , d'autre r èg le que l ' expé r i ence ; de la m ê m e f a ç o n que nous 

voyons qu ' un cube de sel m a r i n est c o m p o s é d'autres cubes, nous voyons aussi 

q u ' u n orme n'est q u ' u n c o m p o s é d'autres petits ormes, puisqu'en prenant u n bout 

de branche, ou u n bout de racine, ou u n morceau de bois s é p a r é d u t ronc, ou la 

graine, i l en v ien t é g a l e m e n t u n orme; i l en est de m ê m e des polypes et de quelques 

autres espèces d 'animaux qu 'on peut couper et s épa r e r dans tous les sens en d i f fé 

rentes parties pour les m u l t i p l i e r ; et puisque notre règ le pour juger est la m ê m e , 

pou rquo i juger ions-nous d i f f é r e m m e n t ? 
I l me p a r a î t donc t r è s - v r a i s e m b l a b l e , par les raisonnements que nous venons de 

fa i re , q u ' i l existe r é e l l e m e n t dans la nature une i n f i n i t é de petits ê t res o rgan i sé s , 

semblables en tou t aux grands ê t r e s o r g a n i s é s q u i figurent dans le monde ; que ces 

peti ts ê t r e s o r g a n i s é s sont c o m p o s é s de parties organiques vivantes q u i sont com

munes aux an imaux et aux v é g é t a u x ; que ces parties organiques sont des parties 

p r imi t ives et i ncor rup t ib l e s ; que l'assemblage de ces parties fo rme à nos yeux 
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des ê t res organisés , et que par c o n s é q u e n t la reproduction ou la g é n é r a t i o n 
qu 'un changement de forme q u i se fa i t et s 'opère par la seule addi t ion de ces par
ties semblables, comme la destruction de l 'ê tre organisé se fa i t par la d iv is ion de 
ces m ê m e s parties. On n'en pourra pas douter lorsqu'on aura v u les preuves que 
nous en donnerons dans les chapitres suivants ; d'ailleurs si nous ré f léch i ssons sur 

l à m a n i è r e dont les arbres croissent, et si nous examinons comment d'une quan
t i t é q u i est si petite i ls arrivent à u n volume si cons idé rab le , nous trouverons que 

c'est par la simple addit ion de petits ê t res o rgan i sés semblables entre eux et au 
t ù u t . La graine produi t d'abord u n peti t arbre qu'elle contenait en raccourci ; au 
sommet de ce petit arbre, i l se forme u n bouton qu i contient le peti t arbre de 

l ' année suivante^ et ce bouton est une partie organique semblable au petit arbre 
de la p r emiè re a n n é e ; au sommet du petit arbre de la seconde a n n é e , i l se fo rme 
de m ê m e u n bouton qu i contient le peti t arbre de la t ro i s i ème a n n é e ; et ainsi de 
suite tant que l 'arbre croî t en hauteur, et m ê m e tant q u ' i l végè te , i l se forme à 
l ' ex t rémi té de toutes les branches des boutons q u i contiennent en raccourci de 
petits arbres semblables à celui de la p r e m i è r e a n n é e : i l est donc év iden t que les 
arbres sont composés de petits ê t res o rgan i sés semblables, et que l ' i n d i v i d u to ta l 
est f o r m é par l'assemblage d'une mul t i tude de petits individus semblables. 

Mais, d i ra - t -on , tous ces petits ê t res o rgan isés semblables é ta ien t - i l s contenus 
dans la graine, et l 'ordre de leur déve loppemen t y é ta i t - i l t r a c é ? car i l p a r a î t que 
le germe qu i s'est développé la p r e m i è r e a n n é e est s u r m o n t é par u n autre germe 4 

semblable, lequel ne se développe q u ' à la seconde a n n é e ; que celui-ci l'est de m ê m e 
d 'un t ro i s i ème q u i ne se doit déve lopper qu ' à la t ro i s i ème a n n é e ; et que par con
s é q u e n t la graine contient r ée l l emen t les petits ê t res o rgan i sés qu i doivent fo rmer 

des boutons ou de petits arbres au bout de cent et deux cents ans, c ' e s t - à - d i r e 
j ù s q u ' à la destruction de l ' i n d i v i d u : i l p a r a î t de m ê m e que cette graine contient 

non-seulement tous les petits ê t res o rgan isés q u i doivent constituer u n j o u r l ' i n ^ 

d iv idu , mais encore toutes les graines, tous les individus et tontes les graines des 
graines, et toute la suite d ' individus j u s q u ' à la destruction de l ' espèce . 

C'est i c i la principale diff icul té et le point que nous allons examiner avec le plus 

d'attention. I l est certain que la graine produi t , par le seul d é v e l o p p e m e n t d u 

germe qu'elle contient, u n peti t arbre la p r e m i è r e a n n é e , et que ce petit arbre étai t 

en raccourci dans ce germe : mais i l n'est pas é g a l e m e n t certain que le bouton q u i 

est le germe pour la seconde a n n é e , et que les germes des a n n é e s suivantes n o n 

plus que les petits ê t res organisés et les graines q u i doivent se succéde r j u s q u ' à la 

fin du monde ou j u s q u ' à la destruction de l 'espèce, soient tous contenus dans l a 
p r e m i è r e graine : cette opinion suppose u n p r o g r è s à l ' i n f i n i , et fa i t de chaque i n 

d iv idu actuellement existant une source de g é n é r a t i o n s à l ' i n f i n i . La p r e m i è r e 

graine contenait toutes les plantes de son espèce q u i se sont dé jà mu l t i p l i é e s ' et 

q u i doivent se mul t ip l i e r à jamais ; le premier homme contenait actuellement' et 
individuellement tous les hommes qu i ont paru et q u i p a r a î t r o n t sur la terre-

chaque graine, chaque animal peut aussi se mul t ip l i e r et produire à l ' i n f i n i et p à ï * 
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c o n s é q u e n t contient , aussi b ien que l a p r e m i è r e graine ou le premier an imal , une 

p o s t é r i t é i n f i n i e . Pour peu que nous nous laissions aller à ces raisonnements, nous 

allons perdre le fil de la vé r i t é dans le l abyr in the de l ' i n f i n i ; et au l i eu d 'éc la i rc i r 

et de r é s o u d r e l a question, nous n'aurons fa i t que l 'envelopper et l ' é lo igner : c'est 

met t re l 'objet hors de la p o r t é e de ses yeux, et dire ensuite q u ' i l n'est pas possible 
de le vo i r . 

A r r ê t o n s - n o u s u n peu sur ces idées de p r o g r è s et de d é v e l o p p e m e n t à l ' i n f i n i : 

d ' o ù nous viennent-el les? que nous r e p r é s e n t e n t - e l l e s ? L ' idée de l ' i n f i n i ne peut 

veni r que de l ' idée d u fini; c'est i c i u n i n f i n i de succession, u n i n f i n i g é o m é t r i q u e ; 

chaque i n d i v i d u est une u n i t é , plusieurs ind iv idus f o n t u n nombre fini, et l 'espèce 

est u n nombre i n f i n i . A i n s i de la m ê m e f a ç o n que l ' on peut d é m o n t r e r que l ' i n 

fini g é o m é t r i q u e n'existe poin t , on s'assurera que le p r o g r è s ou le d é v e l o p p e m e n t 

à l ' i n f i n i n'existe po in t n o n plus ; que ce n'est qu'une idée d'abstraction, u n re

tranchement à l ' idée d u fini, auquel on ô te les l imi tes q u i doivent n é c e s s a i r e m e n t 

t e rminer toute grandeur (1) , et que par c o n s é q u e n t on doi t rejeter de la phi loso

phie toute op in ion q u i condui t n é c e s s a i r e m e n t à l ' idée de l'existence actuelle de 

l ' i n f i n i g é o m é t r i q u e ou a r i t h m é t i q u e . 

I l f au t donc que les partisans de cette op in ion se r é d u i s e n t à dire que leur i n f i n i 

de succession et de m u l t i p l i c a t i o n n'est en effet qu 'un nombre i n d é t e r m i n a b l e ou 

i n d é f i n i , u n nombre plus grand qu 'aucun nombre dont nous puissions avoir une 

i d é e , mais q u i n'est po in t i n f i n i ; et cela é t a n t entendu, i l f au t qu'i ls nous disent que 

la p r e m i è r e graine ou une graine quelconque, d 'un orme, par exemple, q u i ne pèse 

pas u n gra in , cont ient en effet et r é e l l e m e n t toutes les parties organiques q u i d o i 

vent fo rmer cet orme et tous les autres arbres de cette espèce q u i p a r a î t r o n t à 

jamais sur la surface de la terre : mais par cette r é p o n s e que nous expl iquent- i ls? 

n'est-ce pas couper le n œ u d au l ieu de le dé l i e r , é lude r la question quand i l faut la 

r é s o u d r e ? 
Lorsque nous demandons comment on peut concevoir que se f a i t la reproduc

t i o n des ê t r e s , et qu 'on nous r é p o n d que dans le premier ê t re cette reproduction 

é t a i t toute fai te , c'est non-seulement avouer qu 'on ignore comment elle se fa i t , 

mais encore renoncer à la v o l o n t é de le concevoir. On demande comment u n ê t re 

p rodu i t son semblable ; on r é p o n d : C'est q u ' i l é ta i t tout produi t . Peut-on recevoir 

cette so lu t ion? car q u ' i l n ' y ait qu'une g é n é r a t i o n de l ' u n à l 'autre, ou q u ' i l y en 

ai t u n m i l l i o n , l a chose est éga le , l a m ê m e di f f icu l té reste, et b ien l o i n de la r é 

soudre, en l ' é l o i g n a n t on y j o i n t une nouvelle obscu r i t é par la supposit ion qu 'on 

est ob l igé de faire du nombre i n f i n i de germes tous contenus dans u n seul. 

J'avoue q u ' i l est i c i plus a isé de d é t r u i r e que d ' é t ab l i r , et que la question de la 

reproduct ion est p e u t - ê t r e de nature à ne pouvoir ê t re jamais pleinement réso lue : 

mais dans ce cas on doi t chercher s i elle est teUe en effet, et pourquoi nous devons 

(1) On peut voir la démonstration que j'en ai donnée dans la préface de la traduction des Fluxions de Newton, 
pages 7 et suivantes. 
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la juger de cette nature; en nous conduisant bien dans cet examen, nous en d é 

couvrirons tout ce qu'on peut en savoir, ou tout au moins nous r e c o n n a î t r o n s net

tement pourquoi nous devons l ' ignorer. 
I l y a des questions de deux espèces , les unes q u i t iennent aux causes p remiè re s , 

les autres qu i n 'ont pour objet que les effets particuliers : par exemple, si l 'on de

mande pourquoi la m a t i è r e est i m p é n é t r a b l e , on ne r é p o n d r a pas, ou b ien on ré 

pondra par la question m ê m e en disant : La m a t i è r e est i m p é n é t r a b l e par la raison 

qu'elle est i m p é n é t r a b l e , et i l en sera de m ê m e de toutes les q u a l i t é s généra les de 

la ma t i è r e : pourquoi est-elle é t e n d u e , pesante, persistante dans son é ta t de mou
vement ou de repos? on ne pourra jamais r é p o n d r e que par la question m ê m e . 

Elle est telle, parce qu'en effet elle est telle : et nous ne serons pas é t o n n é s que 
l 'on ne puisse pas r é p o n d r e autrement, si nous y faisons a t ten t ion; car nous sen

tirons bien que, pour donner la raison d'une chose, i l faut avoir u n sujet d i f fé ren t 

de la chose, duquel on puisse t i rer cette raison : or toutes les fois qu 'on nous de

mandera la raison d'une cause généra le , c 'es t -à-d i re d'une qua l i t é q u i appartient 

g é n é r a l e m e n t à tout, dès lors nous n'avons point de sujet à q u i elle n'appartienne 

point , par c o n s é q u e n t r i en q u i puisse nous f o u r n i r une raison, et d è s lors i l est 

d é m o n t r é q u ' i l est inu t i le de la chercher, puisqu'on i r a i t par là contre la supposi
t ion , q u i est que la qua l i t é est géné ra l e , et qu'elle appartient à tout . 

Si l ' on demande au contraire la raison d 'un effet part iculier , on la t rouvera t o u 
jours dès qu'on pourra faire voi r clairement que cet effet par t icul ier d é p e n d i m 
m é d i a t e m e n t des causes p r e m i è r e s dont nous venons de parler, et la question sera 
résolue toutes les fois que nous pourrons r é p o n d r e que l 'effet dont i l s'agit t ien t à 

u n effet plus géné ra l ; et soit q u ' i l y tienne i m m é d i a t e m e n t , ou q u ' i l y t ienne par 
u n e n c h a î n e m e n t d'autres effets, la question sera é g a l e m e n t r é so lue , pou rvu qu 'on 

voie clairement la d é p e n d a n c e de ces effets les uns des autres, et les rapports qu ' i ls 
ont entre eux. 

Mais si l 'effet particulier dont on demande la raison ne nous p a r a î t pas d é p e n d r e 
de ces effets géné raux , si non-seulement i l n'en d é p e n d pas, mais m ê m e s ' i l ne pa

r a î t avoir aucune analogie avec les autres effets particuliers, dès lors cet effet é t a n t 
seul de son espèce, et n'ayant r ien de commun avec les autres effets, r i en au moins 

qu i nous soit connu, la question est insoluble, parce que, pour donner la raison 

d'une chose, i l faut avoir u n sujet duquel on la puisse t i rer , et que n ' y ayant i c i 
aucun sujet connu q u i ait quelque rapport avec celui que nous voulons expliquer, 

i l n 'y a r ien dont on puisse t i rer cette raison que nous cherchons. Ceci est le con

traire de ce qu i arrive lorsqu'on demande la raison d'une cause g é n é r a l e ; on ne l a 

trouve pas, parce que tout a les m ê m e s qua l i t é s ; et au contraire on ne t rouve pas 
la raison de l 'effet isolé dont nous parlons, parce que r i en de connu n'a les m ê m e s 

qua l i t é s : mais la d i f férence q u ' i l y a entre l ' u n et l 'autre, c'est q u ' i l est d é m o n t r é , 

comme on l'a v u , qu 'on ne peut pas t rouver la raison d 'un effet géné ra l , sans quo i 
i l ne serait pas géné ra l ; au l ieu qu'on peut espérer de t rouver u n j o u r la raison 

d 'un effet isolé , par la découver t e de quelque autre effet relat if au premier que 
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nous ignorons, et qu 'on pourra t rouver ou par hasard ou par des e x p é r i e n c e s . 

I l y a encore une autre e spèce de question qu 'on pour ra i t appeler question de fait : 

par exemple, pourquo i y a - t - i l des arbres? pourquoi y a - t - i l des chiens? pourquoi 

y a - t - i l des puces, etc. Toutes ces questions de f a i t sont insolubles ; car ceux q u i 

croient y r é p o n d r e pa r des causes finales ne f o n t pas a t tent ion qu' i ls prennent l ' e f 

fet pour la cause ; le rappor t que ces choses ont avec nous n ' i n f luan t point d u 

t o u t sur l eur or igine , la convenance morale ne peut jamais devenir une raison 

physique. 

Auss i f a u t - i l d is t inguer avec soin les questions o ù l ' on emploie le pourquoi, de 

celles o ù l ' on doi t employer le comment, et encore de celles où l ' on ne doit employer 

que le combien. L e pourquoi est tou jours re la t i f à la cause de l 'effet ou au fa i t m ê m e , 

le comment est r e l a t i f à la f a ç o n dont arr ive l 'effet, et le combien n'a de rapport q u ' à 

l a mesure de cet effet. 

T o u t ceci é t a n t b ien entendu, examinons main tenant l a question de la repro-

d u c t i o n des ê t r e s . Si l ' o n nous demande pourquo i les animaux et les v é g é t a u x se 

reproduisent , nous r e c o n n a î t r o n s b ien clairement que cette demande é t a n t une 

quest ion de f a i t , elle est d è s lors insoluble, et q u ' i l est i nu t i l e de chercher à la r é 

soudre ; mais si l ' on demande comment les an imaux et les v é g é t a u x se reprodui

sent, nous croirons y satisfaire en faisant l 'h is toire de la g é n é r a t i o n de chaque a n i 

m a l en particuUer, et de la reproduct ion de chaque v é g é t a l aussi en par t icul ier . 

Mais l o r s q u ' a p r è s avoir parcouru toutes les m a n i è r e s d'engendrer son semblable, 

nous aurons r e m a r q u é que toutes ces histoires de la g é n é r a t i o n , a c c o m p a g n é e s m ê m e 

des observations les plus exactes, nous apprennent seulement les faits sans nous 

ind iquer les causes, et que les moyens apparents dont la nature se sert pour l a 

reproduct ion ne nous paraissent avoir aucun rapport avec les effets q u i en r é s u l 

tent , nous serons obl igés de changer la question, et nous serons r é d u i t s à deman

der quel est donc le m o y e n c a c h é que la nature peut employer pour la reproduc

t i o n des ê t r e s ? 
Cette question, q u i est la vraie, est, comme l ' on vo i t , b ien d i f f é ren te de la p re 

m i è r e et de la seconde : eUe permet de chercher et d ' imaginer ; et d è s lors elle n'est 

pas insoluble , car elle ne t ien t pas i m m é d i a t e m e n t à une cause géné ra l e ; elle n'est 

pas n o n plus une pure question de fa i t ; et pourvu qu 'on puisse concevoir u n 

moyen de reproduct ion , l ' on y aura satisfait : seulement i l est nécessa i r e que ce 

m o y e n qu 'on imaginera d é p e n d e des causes principales, ou du moins q u ' i l n ' y r é 

pugne pas; et plus i l aura de rapport avec les autres effets de la nature, mieux i l 

sera f o n d é . 
Par l a question m ê m e , i l est donc permis de faire des h y p o t h è s e s et de choisir 

celle q u i nous p a r a î t r a avoir le plus d'analogie avec les autres p h é n o m è n e s de la 

nature : mais i l faut exclure du nombre de celles que nous pourr ions employer, 

toutes celles q u i supposent l a chose fai te : par exemple, celle par laquelle on sup

poserait que dans le premier germe tous les germes de la m ê m e espèce é t a i en t 

contenus, ou b ien q u ' à chaque reproduct ion i l y a une nouvel le c r é a t i o n , que c'est 
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u n effet i m m é d i a t de la vo lon té de Dieu; et cela, parce que ces h y p o t h è s e s se r é 

duisent à des questions de fa i t , dont i l n'est pas possible de t rouver les raisons. I l 

faut aussi rejeter toutes les h y p o t h è s e s qu i auraient pour objet les causes finales, 

comme celles où l 'on di ra i t que la reproduction se fai t pour que le v ivan t r e m 
place le mor t , pour que la terre soit toujours é g a l e m e n t couverte de végétaux, et 

peup lée d'animaux, pour que l 'homme trouve abondamment sa subsistance, etc., 

parce que ces h y p o t h è s e s , au l ieu de rouler sur les causes physiques de l'effet qu'on 
cherche à expliquer, ne portent que sur des rapports arbitraires et sur des conve

nances morales. E n m ê m e temps i l faut se défier de ces axiomes absolus, de ces 
proverbes de physique que tant de gens ont m a l à propos e m p l o y é s comme p r i n 

cipes : par exemple, i l ne se fa i t point de f é c o n d a t i o n hors du corps, nulla fœcun-
datio extra corpus; tout v ivant vient d 'un œ u f ; toute g é n é r a t i o n suppose des 
sexes, etc. I l ne faut jamais prendre ces maximes dans u n sens absolu, et i l faut 
penser qu'elles signifient seulement que cela est ordinairement de cette f a ç o n p l u 
tôt que d'une autre. 

Cherchons donc une h y p o t h è s e q u i n 'a i t aucun des d é f a u t s dont nous venons de 

parler, et par laquelle on ne puisse tomber dans aucun des i n c o n v é n i e n t s que nous 
venons d'exposer; et si nous ne r éuss i s sons pas à expliquer la m é c a n i q u e dont se 

sert la nature pour opére r la reproduction, au moins nous arriverons à quelque 
chose de plus vraisemblable que ce qu'on a d i t j usqu'ici . 

De la m ê m e façon que nous pouvons faire des moules par lesquels nous don
nons à l ' ex tér ienr des corps telle figure q u i nous p l a î t , supposons que là na

ture puisse faire des moules par lesquels elle donne non-seulement la figure e x t é 
rieure, mais aussi la forme i n t é r i e u r e : ne serait-ce pas u n moyen par lequel l a 
reproduction pourrai t ê t re opérée ? 

Cons idé rons d'abord sur quoi cette supposition est f o n d é e , examinons si elle ne 
renferme r i en de contradictoire, et ensuite nous verrons quelles c o n s é q u e n c e s on 
en peut t i rer . Comme nos sens ne sont juges que de l ' ex té r ieur des corps, nous 

comprenons nettement les affections ex tér ieures et les d i f férentes figures des surfa

ces, et nous pouvons imi te r la nature et rendre les figures ex té r i eu res par d i f f é r en t e s 
voies de r ep ré sen t a t i on , comme la peinture, la sculpture et les moules : mais, 

quoique nos sens ne soient juges que des qua l i t é s ex t é r i eu re s , nous n'avons pas 
laissé de r e c o n n a î t r e qu ' i l y a dans les corps des qua l i t é s i n t é r i e u r e s , dont quel

ques-unes sont généra les , comme la pesanteur ; cette qua l i t é ou cette force n 'agit 

pas relativement aux surfaces, mais proportionnellement aux masses, c ' e s t -à -d i re 

à la q u a n t i t é de m a t i è r e . I l y a donc dans la nature des q u a l i t é s , m ê m e f o r t actives, 

qu i p é n è t r e n t les corps jusque dans les parties les plus in t imes : nous n'aurons 

jamais une idée nette de ces qua l i t é s , parce que, comme je viens de le dire, elles 

ne sont pas ex té r ieures , et que par c o n s é q u e n t elles ne peuvent pas tomber, sous 

nos sens ; mais nous pouvons en comparer les effets, et i l nous est permis d'en 
t i rer des analogies pour rendre raison des effets de qua l i t é s du m ê m e genre. 

Si nos yeux, au l ieu de nous r e p r é s e n t e r que la surface des choses, é t a i e n t con-
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f o r m é s de f a ç o n à nous r e p r é s e n t e r l ' i n t é r i e u r des corps, nous aurions alors une 

idée nette de cet i n t é r i e u r , sans q u ' i l nous f u t possible d'avoir, par ce m ê m e sens, 

aucune i d é e des surfaces : dans cette supposit ion, les moules pour l ' i n t é r i eu r , que 

j ' a i d i t qu'emploie la nature, nous seraient aussi faciles à vo i r et à concevoir que 

nous le sont les moules pour l ' e x t é r i e u r ; et m ê m e les q u a l i t é s q u i p é n è t r e n t l ' i n 

t é r i e u r des corps seraient les seules dont nous aurions des idées claires; celles q u i 

ne s'exerceraient que sur les surfaces nous seraient inconnues, et nous aurions 

dans ce cas des voies de r e p r é s e n t a t i o n s pour imi te r l ' i n t é r i eu r des corps, comme 

nous en avons pour i m i t e r l ' ex t é r i eu r . Ces moules i n t é r i e u r s , que nous n'aurons 

jamais , la na ture peut les avoir , comme elle a les q u a l i t é s de la pesanteur, qu i en 

effet p é n è t r e n t à l ' i n t é r i e u r : l a supposition de ces moules est donc f o n d é e sur do 

bonnes analogies : i l reste à examiner main tenant si elle ne renferme aucune con
t r ad i c t i on . 

On peut nous dire que cette expression, moule intérieur, p a r a î t d'abord renfermer 

deux idée s contradictoires ; que celle d u moule ne peut se rapporter qu ' à la surface, 

et que celle de l ' i n t é r i e u r do i t i c i avoir rapport à la masse; c'est comme si on vou

l a i t j o ind re ensemble l ' idée de la surface et l ' idée de la masse, et on di ra i t tou t 
aussi b ien une surface massive qu ' un moule i n t é r i e u r . 

J'avoue que, quand i l f au t r e p r é s e n t e r des idées q u i n 'ont pas encore é té e x p r i 

m é e s , on est ob l i gé de se servir quelquefois de termes qui paraissent contradic

toires, et c'est par cette ra ison que les philosophes ont souvent e m p l o y é , dans ces 

cas, des termes é t r a n g e r s , a f in d ' é l o i g n e r de l 'esprit l ' idée de contradict ion q u i 

peut se p r é s e n t e r en se servant des termes u s i t é s et qu i ont une signif icat ion r e ç u e ; 

mais nous croyons que cet ar t i f ice est inu t i l e , dès qu 'on peut faire vo i r que l 'oppo

s i t i on n'est que dans les mots , et q u ' i l n ' y a r ien de contradictoire dans l ' idée : or 

j e dis que toutes les fois q u ' i l y a u n i t é dans l ' idée, i l ne peut y avoir contradic

t i o n ; c ' e s t - à - d i r e toutes les fois que nous pouvons nous fo rmer une idée d'une 

chose, si cette i d é e est s imple, elle ne peut ê t r e c o m p o s é e , elle ne peut renfermer 

aucune autre i d é e , et par c o n s é q u e n t elle ne contiendra r i e n d 'opposé , r i en de 

contraire . 
L è s idées simples sont non-seulement les p r e m i è r e s a p p r é h e n s i o n s qu i nous 

viennent par les sens, mais encore les p r e m i è r e s comparaisons que nous faisons 

de ces a p p r é h e n s i o n s : car si l ' on y fa i t r é f l ex ion , l ' on sentira bien que la p r e m i è r e 

a p p r é h e n s i o n e l l e - m ê m e est tou jours une comparaison; par exemple, l ' idée de la 

grandeur d 'un objet ou de son é l o i g n e m e n t renferme n é c e s s a i r e m e n t la comparai 

son avec une u n i t é de grandeur ou de distance. A i n s i lorsqu'une idée ne renferme 

qu 'une comparaison, l ' o n doi t la regarder comme simple, et dès lors comme ne 

contenant r i e n de contradictoire . Telle est l ' idée d u moule i n t é r i e u r : je connais 

dans l a nature une q u a l i t é qu 'on appelle pesanteur, q u i p é n è t r e les corps à l ' i n t é 

r i e u r ; j e prends l ' i dée d u moule i n t é r i e u r relativement à cette q u a l i t é ; cette idée 

n 'enferme donc qu'une comparaison, et par c o n s é q u e n t aucune cont radic t ion . 

Voyons main tenant les c o n s é q u e n c e s qu 'on peut t i re r de cette supposition, cher* 

V. 3 
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chons aussi les faits qu'on peut y jo indre : elle deviendra d'autant plus vraisem

blable que le nombre des analogies sera plus grand ; et pour nous faire mieux 

entendre, c o m m e n ç o n s par déve lopper , autant que nous pourrons, cette idée des 

moules in t é r i eu r s et par expliquer comment nous entendons qu'elle nous con

duira à concevoir les moyens de la reproduction. 
L a nature en généra l me p a r a î t tendre beaucoup plus à la vie q u ' à la mor t ; i l 

semble qu'elle cherche à organiser les corps autant q u ' i l est possible : l a m u l t i 

p l icat ion des germes qu'on peut augmenter presque à l ' i n f i n i en est une preuve, 

et l 'on pourrai t dire avec quelque fondement que si la m a t i è r e n'est pas toute or
gan i sée , c'est que les ê t res organisés se d é t r u i s e n t les uns les autres ; car nous 

pouvons augmenter, presque autant que nous voulons, la q u a n t i t é des ê t res v i 
vants et v é g é t a n t s , et nous ne pouvons pas augmenter la q u a n t i t é des pierres ou 
des autres ma t i è r e s brutes; cela p a r a î t indiquer que l'ouvrage le plus ordinaire de 

la nature est la production de l 'organique, que c'est là son act ion la plus f a m i 
l ière , et que sa puissance n'est pas bo rnée à cet éga rd . 

Pour rendre ceci sensible, faisons le calcul de ce qu 'un seul germe pourra i t pro
duire , si l 'on mettait à prof i t toute sa puissance productrice ; prenons une graine 
d'orme qu i ne pèse pas la cen t i ème partie d'une once : au bout de cent ans elle 
aura produi t un arbre dont le volume sera, par exemple, de d ix toises cubes ; mais 

dès la d ix ième année cet arbre aura r a p p o r t é u n mi l l i e r de graines, q u i é t a n t t ou 
tes semées produiront u n mi l l i e r d'arbres, lesquels au bout de cent ans auront 
aussi u n volume égal à d ix toises cubes chacun. A i n s i en cent d ix ans voi là dé jà 
plus de dix mi l l ie rs de toises cubes de m a t i è r e organique : d ix ans a p r è s i l y en 
aura dix mi l l ions de toises, sans y comprendre les dix mi l l ie rs d 'augmentation par 

chaque a n n é e , ce qu i ferait encore cent mi l l ie rs de plus, et d ix ans encore ap rès 

i l y en aura dix t r i l l i ons de toises cubiques. A ins i en cent trente ans u n seul 
germe produirai t u n volume de m a t i è r e o rgan i sée de mi l l e lieues cubiques, car 

une lieue cubique ne contient que dix b i l l ions de toises cubes à t r è s peu p rès , et 
d ix ans ap rès u n volume de mi l le fois m i l l e , c ' e s t r à -d i r e d 'un m i l l i o n de lieues 
cubiques, et d ix ans ap rès u n m i l l i o n de fois u n m i l l i o n , c 'es t -à-di re u n t r i l l i o n de 

lieues cubiques de m a t i è r e o rgan i sée , en sorte qu'en cent cinquante ans le globe 

terrestre tout entier pourrai t ê t re convert i en m a t i è r e organique d'une seule es

pèce . La puissance organique de la nature ne serait a r r ê t ée que par la rés i s t ance 

des ma t i è r e s qu i , n ' é t a n t pas toutes de l 'espèce q u ' i l faudra i t qu'elles fussent pour 

ê t re susceptibles de cette organisation, ne se convertiraient pas en substance or

ganique ; et cela m ê m e nous prouve que la nature ne tpnd pas à faire d u bru t , 

mais de l 'organique, et que, quand elle n 'arr ive pas à ce bu t , ce n'est que parce 

q u ' i l y a des i n c o n v é n i e n t s qu i s'y opposent. A i n s i i l p a r a î t que son pr inc ipa l 

dessein est en effet de produire des corps o r g a n i s é s , et d'en produire le plus q u ' i l 

est possible; car ce que nous avons d i t de la graine d'orme peut se dire de tout 

autre germe, et i l serait facile de d é m o n t r e r que s i , à commencer d ' au jourd 'hu i , 

o n faisait éclore tous les œ u f s de toutes les poules, et que pendant trente ans on 
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e û t soin de fa i re éc lo re de m ê m e tous ceux q u i viendraient , sans d é t r u i r e aucun 

de ces an imaux, au bout de ce temps i l y en aurai t assez pour couvr i r la surface 

e n t i è r e de la terre, en les met tant tou t p rè s les uns des autres. 

E n r é f l é c h i s s a n t sur cette espèce de calcul , on se famil iar isera avec cette idée 

s i n g u l i è r e , que l 'organique est l 'ouvrage le p lus ordinaire de la nature, et appa

remment celui q u i l u i c o û t e le moins . Mais j e vais plus l o i n : i l me p a r a î t que la 

d iv i s ion g é n é r a l e qu 'on devrait faire de la m a t i è r e est matière vivante et matière 

morte, au l i eu de dire m a t i è r e o r g a n i s é e et m a t i è r e brute : le b r u t n'est que le 

m o r t ; j e pourrais le prouver par cette q u a n t i t é é n o r m e de coquilles et d'autres 

d é p o u i l l e s des an imaux vivants q u i fon t la pr incipale substance des pierres, des 

marbres, des craies et des marnes, des terres, des tourbes et de plusieurs autres 

m a t i è r e s que nous appelons brutes, et q u i ne sont que les d é b r i s et les parties 

mortes d 'animaux ou de v é g é t a u x , mais une ré f l ex ion q u i me p a r a î t ê t re bien f o n 

dée le fera p e u t - ê t r e mieux sentir. 

A p r è s avoir m é d i t S sur l ' ac t iv i t é qu'a la nature pour produire des ê t res organi 

sés ; a p r è s avoir v u que sa puissance à cet é g a r d n'est pas b o r n é e en e l l e - m ê m e ) 

mais qu'elle est seulement a r r ê t é e par des i n c o n v é n i e n t s et des obstacles e x t é 

r ieurs ; a p r è s avoir reconnu q u ' i l do i t exister une in f in i t é de parties organiques 

vivantes q u i doivent produire le v ivan t ; a p r è s avoir m o n t r é que le v i v a n t est ce 

q u i c o û t e le moins à la nature, j e cherche quelles sont les causes principales de 

l a m o r t et de la destruct ion, et je vois qu'en g é n é r a l les ê t res q u i ont la puissance 

de conver t i r la m a t i è r e en leur propre substance, et de s'assimiler les parties des 

autres ê t r e s , sont les plus grands destructeurs. Le feu, par exemple, a tant d 'act i

v i t é , q u ' i l tourne en sa propre substance presque toute la m a t i è r e qu 'on l u i p r é * 

sente ; i l s'assimile et se rend propres toutes les choses combustibles : aussi es t - i l 

le plus grand moyen de destruct ion q u i nous soit connu. Les animaux semblent 

part iciper aux q u a l i t é s de la f lamme, leur chaleur i n t é r i e u r e est une espèce de feu : 

aussi a p r è s la f l amme, les an imaux sont les plus grands destructeurs, et i ls assi

m i l e n t et tournen t en leur substance toutes les m a t i è r e s q u i peuvent leur servir 

d 'a l iments . Mais quoique ces deux causes de destruction soient t r è s - c o n s i d é r a b l e s , 

et que leurs effets tendent p e r p é t u e l l e m e n t à l ' a n é a n t i s s e m e n t de l 'organisation des 

ê t r e s , l a cause q u i la reprodui t est i n f i n i m e n t plus puissante et plus active ; i l 

semble qu'elle emprunte de la dest ruct ion m ê m e des moyens pour o p é r e r la re 

produc t ion , puisque l ' ass imi la t ion , q u i est une cause de mor t , est en m ê m e temps 

u n moyen n é c e s s a i r e pour produi re le v ivan t . 

D é t r u i r e u n ê t r e o r g a n i s é , n'est, comme nous l 'avons d i t , que s é p a r e r les parties 

organiques dont i l est c o m p o s é ; ces m ê m e s parties restent s épa rée s j u s q u ' à ce 

qu'eUes soient r é u n i e s par quelque puissance active : mais quelle est cette puis 

sance ? celle que les an imaux et les v é g é t a u x ont de s'assimiler la m a t i è r e q u i leur 

sert" de n o u r r i t u r e n'est-elle pas la m ê m e , ou du moins n'a-t-elle pas beaucoup de 

rapport avec celle q u i doi t o p é r e r la reproduct ion ? 
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CHAPITRE I I I . 

DE LA NUTRITION ET DU DÉVELOPPEMENT. 

Le corps d'un animal est une espèce de moule intérieur, dans lequel la matière 

qu i sert à son accroissement se modè le et s'assimile au tota l ; de m a n i è r e que, sans 
qu ' i l arrive aucun changement à l 'ordre et à la propor t ion des parties, i l en r é su l t e 

cependant une augmentation dans chaque partie prise s é p a r é m e n t , et c'est cette 
augmentation de volume qu'on appelle développement, parce qu 'on a cru en rendre 
raison en disant que l 'animal é t an t f o r m é en petit comme i l l'est en grand, i l n ' é 

tai t pas diff ici le de concevoir que ces parties se déve loppa ien t à mesure qu'une 
ma t i è r e accessoire venait augmenter proportionnellement chacune de ces parties. 

Mais cette m ê m e augmentation, ce déve loppemen t , si on^veut avoir une idée 
nette, comment peut-i l se faire, si ce n'est en c o n s i d é r a n t le corps de l ' an imal , et 

m ê m e chacune de ses parties qu i doivent se développer , comme autant de moules 
i n t é r i e u r s q u i ne reço iven t la m a t i è r e accessoire que dans l 'ordre q u i r é su l t e de la 

position de toutes leurs parties ? E t ce qu i p r o u v é que ce d é v e l o p p e m e n t ne peut pas 
se faire, comme on se le persuade ordinairement, par la seule addi t ion aux surfa
ces, et qu'au contraire i l s 'opère par une susception in t ime et q u i p é n è t r e la masse, 

c'est que, dans la partie qui se développe , le volume et la masse augmentent p ro 
portionnellement et sans changer de forme : dès lors i l est nécessa i r e que la ma

t ière qu i sert à ce déve loppemen t p é n è t r e , par quelque voie que ce puisse ê t re , 
l ' in té r ieur de la partie, et la p é n è t r e dans toutes les dimensions; et cependant i l 

est en m ê m e temps tout aussi nécessa i re que cette p é n é t r a t i o n de substance se 
fasse dans u n certain ordre et avec une certaine mesure, telle q u ' i l n 'arr ive pas 
plus de substance à u n poin t de l ' i n té r i eur q u ' à u n autre point , sans quoi certaines 

parties du tout se déve loppera ien t plus vi te que d'autres, et dès lors la forme se

ra i t a l térée . Or que peut - i l y avoir qu i prescrive en effet à la m a t i è r e accessoire 
cette règle , et qu i la contraigne à arriver é g a l e m e n t et proport ionnellement à tous 
les points de l ' i n té r ieur , si ce n'est le moule i n t é r i eu r ? 

I l nous pa ra î t donc certain que le corps de l ' an imal ou d u végé t a l est u n moule 

i n t é r i e u r qu i a une forme constante, mais dont la masse et le volume peuvent aug

menter proportionnellement, et que l'accroissement, ou, si l ' on veut, le d é v e l o p 

pement de l ' animal ou du végétal , ne se fa i t que par l 'extension de ce moule dans 

toutes ses dimensions ex té r ieures et i n t é r i eu re s ; que cette extension se f a i t par 

Tintussusception d'une m a t i è r e accessoire et é t r a n g è r e qu i p é n è t r e dans l ' i n t é r i eu r , 

q u i devient semblable à la forme, et identique avec la m a t i è r e d u moule . 

Mais de quelle nature est cette m a t i è r e que l ' an imal ou le v é g é t a l assimile à sa 
substance ? quelle peut ê t re la force ou la puissance q u i donne à cette m a t i è r e 

l ' ac t iv i té et le mouvement nécessa i r e s pour p é n é t r e r le moule i n t é r i e u r ? et s ' i l 
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existe une tel le puissance, ne serait-ce pas par une puissance semblable que le 
moule i n t é r i e u r l u i - m ê m e pour ra i t ê t r e reprodui t ? 

Ces t rois questions renferment , comme l 'on vo i t , tout ce qu 'on peut demander 

sur ce sujet , et me paraissent d é p e n d r e les unes des autres, au poin t que j e suis 

p e r s u a d é qu 'on ne peut pas expliquer d'une m a n i è r e satisfaisante la reproduct ion 

de l ' a n i m a l et d u végé t a l , si l ' on n'a pas une idée claire de la f a ç o n dont peut s'o

p é r e r la n u t r i t i o n : i l f au t donc examiner s é p a r é m e n t ces t ro is questions, a f in d'en 

comparer les c o n s é q u e n c e s . 

L a p r e m i è r e , par laquelle on demande de quelle nature est cette m a t i è r e que le 

v é g é t a l assimile à sa substance, me p a r a î t ê t r e en partie r é s o l u e par les raisonne

ments que nous avons fai ts , et sera pleinement d é m o n t r é e par des observations 

que nous rapporterons dans les chapitres suivants. Nous ferons vo i r q u ' i l existe 

dans la nature une i n f i n i t é de parties organiques vivantes ; que les ê t res o r g a n i s é s 

sont c o m p o s é s de ces parties organiques ; que leur product ion ne c o û t e r ien à la 

nature, puisque leur existence est constante et invariable ; que les causes de des

t r u c t i o n ne fon t que les s é p a r e r sans les d é t r u i r e : ainsi la m a t i è r e que l ' an ima l 
ou le v é g é t a l assimile à sa substance est une m a t i è r e organique q u i est de la m ê m e 

nature que celle de l ' an ima l ou du végé ta l , laquelle par c o n s é q u e n t peut en aug

menter la masse et le vo lume sans en changer la fo rme et sans a l t é r e r la q u a l i t é 

de la m a t i è r e d u moule , puisqu'elle est en effet de la m ê m e forme et de la m ê m e 

q u a l i t é que celui q u i le constitue. A i n s i , dans la q u a n t i t é d 'aliments que l ' an ima l 

p rend pour soutenir sa vie et pour entretenir le j eu de ses organes, et dans la séve 

que le v é g é t a l t i r e par ses racines et par ses feuilles, i l y en a une grande partie 
q u ' i l rejette par la t ransp i ra t ion , les s éc r é t i ons et les autres voies excré to i res ; et i l 

n ' y en a qu 'une peti te p o r t i o n q u i serve à la nour r i tu re i n t i m e des parties et à leur 

d é v e l o p p e m e n t . I l est t r è s - v r a i s e m b l a b l e q u ' i l se fa i t dans le corps de l ' an ima l ou 

d u v é g é t a l une s é p a r a t i o n des parties brutes de la m a t i è r e des aliments et des par

ties organiques ; que les p r e m i è r e s sont e m p o r t é e s par les causes dont nous venons 

de parler ; q u ' i l n ' y a que les parties organiques q u i restent dans le corps de l ' a 

n i m a l ou d u v é g é t a l , et que la d i s t r ibu t ion s'en fa i t au moyen de quelque puis

sance active q u i les porte à toutes les parties dans une propor t ion exacte, et telle 

q u ' i l n 'en arr ive n i plus n i moins q u ' i l ne faut pour que la n u t r i t i o n , l'accroisse

ment , ou le d é v e l o p p e m e n t , se fassent d'une m a n i è r e à peu p r è s éga le . 

C'est i c i la seconde question. Quelle peut ê t re la puissance active q u i fa i t que 

cette m a t i è r e organique p é n è t r e le moule i n t é r i e u r , et se j o i n t ou p l u t ô t s'incorpore 

i n t i m e m e n t avec l u i ? I l p a r a î t , par ce que nous avons d i t dans le chapitre p r é c é 

dent, q u ' i l existe dans l a nature des forces comme celle de la pesanteur, q u i sont 

relatives à l ' i n t é r i e u r de la m a t i è r e , et q u i n 'ont aucun rapport avec les q u a l i t é s 

e x t é r i e u r e s des corps, mais q u i agissent sur les parties les plus int imes et q u i les 

p é n è t r e n t dans tous les points . Ces forces, comme nous l 'avons p r o u v é , ne pour

ron t jamais tomber sous nos sens, parce que leur action se faisant sur l ' i n t é r i eu r 

des corps, et nos sens ne pouvant nous r e p r é s e n t e r que ce q u i se f a i t à l ' ex té r ieur , 
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elles ne sont pas du genre des choses que nous puissions apercevoir; i l faudrai t 

pour cela que nos yeux, au l ieu de nous représen te r les surfaces, fussent organises 

de f açon à nous r ep ré sen t e r les masses des corps, et que notre vue p û t p é n é t r e r 

dans leur structure et dans la composition in t ime de la m a t i è r e : i l est done év iden t 

que nous n'aurons jamais d ' idée nette de ces forces p é n é t r a n t e s , n i de la m a n i è r e 
dont elles agissent; mais en m ê m e temps i l n'est pas moins certain qu'elles exis
tent ; que c'est par leur moyen que se produisent la plus grande partie des effets 

de la nature, et qu'on doit en particulier leur at tr ibuer l'effet de la n u t r i t i o n et du 

déve loppemen t , puisque nous sommes assurés qu ' i l ne se peut faire qu'au moyen 
de la p é n é t r a t i o n int ime du moule in t é r i eu r : car de la m ê m e f açon que la force de 
la pesanteur p é n è t r e l ' in té r ieur de toute m a t i è r e , de m ê m e la force qu i pousse ou qu i 
attire les parties organiques de la nourr i ture p é n è t r e aussi dans l ' in té r ieur des corps 
organisés , et les y fa i t entrer par son act ion; et comme ces corps ont une certaine 
forme que nous avons appelée le moule intérieur, les parties organiques, pous sée s 
par l 'action de la force p é n é t r a n t e , ne peuvent y entrer que dans u n certain ordre 
relatif à cette forme, ce qui , par conséquen t , ne la peut pas changer, mais seule
ment en augmenter toutes les dimensions tant ex té r ieures q u ' i n t é r i e u r e s , et p ro 

duire ainsi l'accroissement des corps o rgan i sés et leur d é v e l o p p e m e n t ; et s i dans 
ce corps organ isé qu i se développe par ce moyen i l se t rouve une ou plusieurs par
ties semblables au tout , cette partie ou ces parties, dont la forme i n t é r i e u r e et 
extér ieure eèt Semblable à celle du corps entier, seront celles q u i o p é r e r o n t la re

product ion. 
Nous voic i à la t ro i s i ème question. Ne serait-ce point par une puissance sembla

ble que le moule i n t é r i e u r l u i - m ê m e est reprodui t? Non-seulement c'est une 
puissance semblable, mais i l p a r a î t que c'est la m ê m e puissance q u i cause le dé* 
veloppement et la reproduction; car i l suff î t que dans le corps o rgan i sé q u i se d é 
veloppe i l y ait quelque partie semblable au tout , pour que cette partie puisse u n 
jou r devenir e l l e -même u n corps organ isé tout semblable à celui dont elle fa i t ac

tuellement partie. Dans le point où nous c o n s i d é r o n s le d é v e l o p p e m e n t d u corps 

entier, cette partie dont la forme i n t é r i e u r e et ex té r i eu re est semblable à celle d u 
corps entier, ne se d é v e l o p p a n t que comme partie dans ce premier d é v e l o p p e m e n t , 
elle ne p ré sen t e r a pas à nos yeux une figure sensible que nous puissions comparer 

actuellement avec le corps entier ; mais si on la sépare de ce corps et qu'elle trouve 

de la nourr i ture , elle commencera à se déve lopper comme corps entier, et nous 

o f f r i r a b i en tô t une forme semblable, ta i ï t à l ' ex té r i eur q u ' à l ' i n t é r i eu r , et deviendra 

par ce second d é v e l o p p e m e n t u n ê t re de la m ê m e espèce que le corps dont elle 

aura été séparée : ainsi dans les saules et dans les polypes, comme i l y a plus de 

parties organiques semblables au tout que d'autres parties, chaque morceau de 

saule ou de polype qu 'on retranche d u corps entier devient u n saule ou u n polype 
par ce second d é v e l o p p e m e n t . 

Or u n corps o rgan i sé dont toutes les parties seraient semblables à l u i - m ê m e , 

comme ceux que nous venons de citer, est u n corps dont l 'organisation est la plus 
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s imple de toutes, comme nous l 'avons d i t dans le premier chapitre, car ce n'est 

que l a r é p é t i t i o n de l a m ê m e fo rme , et une composi t ion de figures semblables 

toutes o r g a n i s é e s de m ê m e ; et c'est par cette raison que les corps les plus s i m 

ples, les e spèces les p lus imparfai tes sont celles q u i se produisent le plus a i s é 

men t et le plus abondamment ; au l i e u que si u n corps o r g a n i s é ne contient que 

quelques parties semblables à l u i ? m ê m e , alors i l n ' y a que ces parties q u i pu i s 

sent a r r iver au second d é v e l o p p e m e n t , et par c o n s é q u e n t la reproduction ne sera 

n i aussi facile n i aussi abondante dans ces espèces qu'elle l'est dans celles dont 

toutes les parties sont semblables au tou t : mais aussi l 'organisat ion de ces corps 

sera plus c o m p o s é e que celle des corps dont toutes les parties sont semblables, 

parce que le corps entier sera c o m p o s é de parties à la v é r i t é toutes organiques, 

mais d i f f é r e m m e n t o r g a n i s é e s ; et plus i l y aura dans le corps o r g a n i s é de par

ties d i f f é r e n t e s d u tou t et d i f f é r e n t e s entre elles, plus l 'organisat ion de ce corps 

sera par fa i te , et plus la reproduct ion se/a d i f f i c i l e . 

Se n o u r r i r , se d é v e l o p p e r et se reproduire sont donc les effets d'une seule et 

m ê m e cause : le corps o r g a n i s é se n o u r r i t par les parties des aliments q u i l u i sont 

analogues, i l se d é v e l o p p e par la susception i n t ime des parties organiques qu i l u i 

conviennent , et i l se reprodui t parce q u ' i l contient quelques parties organiques 

q u i l u i ressemblent. I l reste maintenant à examiner si ces parties organiques q u i 

l u i ressemblent sont venues dans le corps o r g a n i s é par la nourr i tu re , ou bien si 

elles y é t a i e n t auparavant. Si nous supposons qu'elles y é t a i en t auparavant, nous 

retombons dans le p r o g r è s à l ' i n f i n i des parties ou germes semblables contenus 

les uns dans les autres; et nous avons fa i t vo i r l ' insuffisance et les di f f icul tés de 
cette h y p o t h è s e . A i n s i nous pensons que les parties semblables au tout arr ivent au 

corps o r g a n i s é par l a n o u r r i t u r e ; et i l nous p a r a î t qu 'on peut, a p r è s ce q u ' i l a é té 

d i t , concevoir la m a n i è r e dont elles arr ivent et dont les m o l é c u l e s organiques q u i 

doivent les fo rmer peuvent se r é u n i r . 

I l se fa i t , comme nous l 'avons d i t , une s é p a r a t i o n de parties dans la nour r i tu re : 

celles q u i ne sont pas organiques, et q u i par c o n s é q u e n t ne sont point analogues 

à l ' a n i m a l ou au v é g é t a l , sont r e j e t ées hors du corps o r g a n i s é par la t ranspi ra t ion 

et par les autres voies e x c r é t o i r e s ; celles qu i sont organiques restent et servent au 

d é v e l o p p e m e n t et à la n o u r r i t u r e du corps o r g a n i s é : mais dans ces parties orga

niques i l do i t y avoir beaucoup de v a r i é t é , et des espèces de parties organiques 

t r è s - d i f f é r e n t e s les unes des autres; et comme chaque partie du corps o rgan i sé re

ço i t les espèces q u i l u i conviennent le mieux , et dans u n nombre et une propor t ion 

assez é g a l e , i l est t r è s - n a t u r e l d ' imaginer que le superflu de cette m a t i è r e organi 

que q u i ne peut pas p é n é t r e r les parties du corps o rgan i sé , parce qu'elles ont r eçu 

tou t ce qu'elles pouvaient recevoir ; que ce superf lu , dis- je , soit r e n v o y é de toutes 

les parties d u corps dans u n ou plusieurs endroits communs, où toutes ces m o l é 

cules organiques se t rouvan t r é u n i e s , elles fo rment de petits corps o r g a n i s é s sembla

bles au premier, et auxquels i l ne manque que les moyens de se déve loppe r ; car tou

tes les parties d u corps o r g a n i s é renvoyant des parties organiques semblables à celles 
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dont elles sont e l les -mêmes composées , i l est nécessa i re que de la r é u n i o n de tontes 

ces parties i l r ésu l te u n corps o rgan i sé semblable au premier. Cela é t a u t entendu, 
ne peut-on pas dire que c'est par cette raison que dans le temps de l'accroissement 
et du déve loppemen t les corps o rgan i sés ne peuvent encore produire ou ne pro
duisent que peu, parce que les parties qu i se déve loppen t absorbent la quan t i t é 

en t i è re des molécu les organiques qu i leur sont propres, et que, n 'y ayant point do 
parties superflues, i l n 'y en a point de r envoyées de chaque partie d u corps, et 

par conséquen t i l n 'y a encore aucune reproduct ion? 
Cette explication de la n u t r i t i o n et de la reproduction ne sera p e u t - ê t r e pas 

r e ç u e de ceux qu i ont pris pour fondement de leur philosophie de n'admettre qu'un 

certain nombre de principes m é c a n i q u e s , et de rejeter tout ce q u i ne d é p e n d pas 
de ce petit nombre de principes. C'est là , d i ront- i l s , cette d i f fé rence q u i est entre 
la viei l le philosophie et celle d 'aujourd 'hui : i l n'est plus permis de supposer des 

causes, i l faut rendre raison de tout par les lois de la m é c a n i q u e , et i l n 'y a de 
bonnes explications que celles qu'on ne peut dédu i r e ; et comme celle que vous 
donnez de la n u t r i t i o n et de la reproduction n'en d é p e n d pas, nous ne devons pas 
l 'admettre. J'avoue que je pense bien d i f f é r e m m e n t de ces philosophes; i l me sem

ble qu'en n'admettant qu 'un certain nombre de principes m é c a n i q u e s , i ls n 'ont pas 
senti combien i ls ré t réc i ssa ien t la philosophie; et ils n 'ont pas v u que pour u n phé

n o m è n e qu'on pourrait y rapporter, i l y en avait mi l l e q u i en é t a i en t i n d é p e n d a n t s . 

L ' idée de ramener l 'explication de tous les p h é n o m è n e s à des principes m é c a n i 

ques est a s s u r é m e n t grande et belle; ce pas est le plus ha rd i qu 'on p û t faire en 

philosophie, et c'est Descartes qu i l'a fa i t . Mais cette idée n'est qu 'un projet ; et ce 
projet est-il f o n d é ? Quand m ê m e i l l ève ra i t , avons-nous les moyens de l ' exécu te r? 

Ces principes m é c a n i q u e s sont l ' é t endue de la m a t i è r e , son i m p é n é t r a b i l i t é , son 
mouvement, sa l igure ex té r i eu re , sa d ivis ib i l i té , la communica t ion du mouvement 
par la voie de l ' impuls ion, par l 'action des ressorts, etc. Les idées pa r t i cu l i è r e s de 
chacune de ces qua l i t é s de la m a t i è r e nous sont venues par les sens, et nous les 

avons regardées comme principes, parce que nous avons reconnu qu'elles é ta ien t 

géné ra l e s , c 'es t -à-dire qu'elles appartenaient ou pouvaient appartenir à toute la 
m a t i è r e : mais devons-nous assurer que ces qua l i t é s soient les seules que la ma

t iè re ait en effet? ou p l u t ô t ne devons-nous pas croire que ces q u a l i t é s que nous 
prenons pour des principes, ne sont autre chose que des f a ç o n s d e v o i r ? et ne pou

vons-nous pas penser que si nos sens é ta ien t autrement c o n f o r m é s , nous recon

n a î t r i o n s dans la ma t i è r e des qua l i t é s t r è s -d i f f é ren tes de celles dont nous venons 
de faire l ' é n u m é r a t i o n ? Ne vouloi r admettre dans la m a t i è r e que des qua l i t é s que 

nous l u i connaissons, me p a r a î t une p r é t e n t i o n vaine et m a l f o n d é e . La m a t i è r e 

peut avoir beaucoup d'autres qua l i t é s généra les que nous ignorerons tou jours ; 

elle peut en avoir d'autres que nous d é c o u v r i r o n s , comme celle de la pesanteur, 

dont on a dans ces derniers temps fa i t une qua l i t é généra le , et avec raison, puis

qu'elle existe éga l emen t dans toute la m a t i è r e que nous pouvons toucher, et m ê m e 

dans celle que nous sommes r é d u i t s à ne c o n n a î t r e que par le rapport de nos 
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y e u x ; chacune de ces q u a l i t é s g é n é r a l e s deviendra u n nouveau principe tout aussi 

m é c a n i q u e qu 'aucun des autres, et l ' o n ne donnera jamais l 'explicat ion n i des uns 

n i des autres. L a cause de l ' i m p u l s i o n , ou de te l autre pr incipe m é c a n i q u e r eçu , sera 
tou jour s aussi impossible à t rouver que celle de l ' a t t rac t ion ou de telle autre q u a l i t é 

g é n é r a l e qu 'on pour ra i t d é c o u v r i r ; et dès lors n 'es t - i l pas t r è s - r a i s o n n a b l e de dire 

que les pr incipes m é c a n i q u e s ne sont autre chose que les effets g é n é r a u x que l 'ex

p é r i e n c e nous a f a i t remarquer dans toute la m a t i è r e , et que toutes les fois qu 'on 

d é c o u v r i r a , soit par des r é f l ex ions , soit par des comparaisons, soit par des mesures 

• o u des e x p é r i e n c e s , u n nouvel effet g é n é r a l , on aura u n nouveau pr incipe m é c a n i 

que qu 'on pourra employer avec autant de s û r e t é et d'avantage qu'aucun des 
autres. 

Le d é f a u t de la phi losophie d 'Aris tote é t a i t d 'employer comme causes tous les 

effets par t icul iers ; ce lui de celle de Descartes est de ne vou lo i r employer comme 

causes q u ' u n pet i t nombre d'effets g é n é r a u x , en donnant l 'exclusion à tout le reste, 

I l me semble que la philosophie sans d é f a u t serait celle où l ' on n 'emploierai t pour 

causes que des effets g é n é r a u x , mais o ù l ' on chercherait en m ê m e temps à en 

augmenter le nombre , en t â c h a n t de généra l i se r les effets particuliers. 

J 'ai admis dans m o n expl icat ion d u d é v e l o p p e m e n t et de la reproduct ion, d'a

b o r d les pr incipes m é c a n i q u e s r e ç u s , ensuite celui de la force p é n é t r a n t e de la pe

santeur qu 'on est ob l igé de recevoir ; et par analogie j ' a i c ru pouvoir dire q u ' i l y 

avait d'autres forces p é n é t r a n t e s q u i s ' exerça ien t dans les corps o rgan i sé s , comme 

l ' expé r i ence nous en assure. J'ai p r o u v é par des faits que la m a t i è r e tend à s'orga

niser, et q u ' i l existe u n nombre i n f i n i de parties organiques. Je n 'a i donc fa i t que 

g é n é r a l i s e r les observations, sans avoir r i en a v a n c é de contraire aux principes 

m é c a n i q u e s * lo rsqu 'on entendra par ce mot ce que l ' on do i t entendre en effet, c'est-

à - d i r e les effets g é n é r a u x de la nature . 

C H A P I T R E I V . 

DE LA GÉNÉRATION DES ANIMAUX. 

Comme l 'organisat ion de l ' homme et des animaux est la plus parfaite et la plus 

c o m p o s é e , leur reproduct ion est aussi la plus di f f ic i le et la moins abondante : car 

j 'excepte i c i de la classe des an imaux ceux qu i , comme les polypes d'eau douce, 

les vers, etc., se reproduisent de leurs parties sépa rées , comme les arbres se repro

duisent de boutures, ou les plantes par leurs racines divisées et par c a ï e u x ; j ' e n 

excepte encore les pucerons et les autres espèces qu 'on pourra i t t rouver, qu i se 

m u l t i p l i e n t d ' e u x - m ê m e s et sans copulat ion. I l me p a r a î t que la reproduct ion des 

an imaux qu 'on coupe, celle des pucerons, celle des arbres par les boutures, celle 

des plantes par racines ou. par ca ï eux , sont suffisamment exp l iquées par ce que 

nous avons d i t dans le chapitre p r é c é d e n t : car, pour bien entendre la m a n i è r e de 
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cette reproduction, i l suffit de concevoir que dans la nour r i tu re que ces ê t res organisés 

f i rent , i l y a des molécu le s organiques de d i f fé ren tes espèces ; que, par une force 

semblable à celle qui produi t la pesanteur, ces m o l é c u l e s organiques pénè t ren t 
toutes les parties du corps o rgan i sé , ce qu i produi t le d é v e l o p p e m e n t et fa i t la nu
t r i t i o n ; que chaque partie du corps o rgan i sé , chaque moule in t é r i eu r , n'admet 

que les molécu les organiques q u i l u i sont propres; et enf in que, quand le dévelop
pement et l'accroissement sont presque faits en entier, le surplus des molécules 
organiques qu i y servait auparavant, est r e n v o y é de chacune des parties de l ' i nd i 

v i d u dans un ou plusieurs endroits, où , se t rouvant toutes r a s s e m b l é e s , elles for

ment par leur r é u n i o n u n ou plusieurs petits corps o r g a n i s é s , q u i doivent ê t re tous 
semblables au premier i n d i v i d u , puisque chacune des parties de cet ind iv idu a 
r e n v o y é les mo lécu le s organiques q u i l u i é t a ien t les plus analogues, celles qui 

auraient servi à son déve loppemen t , s ' i l n ' e û t pas été fa i t , celles q u i par leur s imi
l i tude peuvent servir à la n u t r i t i o n , celles enf in q u i ont à peu p r è s la m ê m e forme 
organique que ces parties e l l e s - m ê m e s . A i n s i , dans toutes les espèces o ù u n seul i n 

d i v i d u produi t son semblable, i l est aisé de t i rer l 'explicat ion de la reproduction de 
celle du d é v e l o p p e m e n t et de la n u t r i t i o n . U n puceron, par exemple, ou u n oignon, 

reçoi t , par la nourr i ture , des mo lécu l e s organiques et des m o l é c u l e s brutes : la sé 
parat ion des unes et des autres se fa i t dans le corps de l ' an imal ou de la plante : 

tous deux rejettent par d i f fé ren tes voies exc ré to i res les parties brutes ; les m o l é 

cules organiques restent : celles qu i sont les plus analogues à chaque partie du 
puceron ou de l 'oignon p é n è t r e n t ces parties q u i sont autant de moules i n t é r i eu r s 

d i f fé ren t s les uns des autres, et q u i n'admettent par c o n s é q u e n t que les molécu les 
organiques qu i leur conviennent; toutes les parties du corps du puceron et de celui 
de l 'o ignon se déve loppen t par cette inlussusception des mo lécu l e s q u i leur sont 
analogues; et lorsque ce d é v e l o p p e m e n t est à u n certain point , que le puceron a 
grandi et que l 'oignon a grossi assez pour ê t re u n puceron adulte et un oignon f o r m é , 

la q u a n t i t é de molécu le s organiques qu' i ls continuent à recevoir par la nourr i tu re , 

au l ieu d 'ê t re employée au d é v e l o p p e m e n t de leurs d i f fé ren tes parties, est r e n v o y é e 
de chacune de ces parties dans u n ou plusieurs endroits de leur corps, o ù ces 
molécu les organiques se rassemblent et se r é u n i s s e n t par une force semblable à 

celle q u i leur faisait p é n é t r e r les d i f fé ren tes par ties du corps de ces indiv idus ; elles 
forment par leur r é u n i o n u n ou plusieurs petits corps o rgan i sé s , e n t i è r e m e n t sem

blables au puceron ou à l 'o ignon; et lorsque ces petits corps o rgan i sé s sont f o r m é s , 

i l ne leur manque plus que les moyens de se déve lopper ; ce q u i se f a i t dès qu' i ls se 
trouvent à po r t ée de la nourr i ture : les petits pucerons sortent du corps de leur 

p è r e , et la cherchent sur la feuil le des plantes; on sépare de l 'o ignon son caïeu, et i l 
la t rouve dans le sein de la terre. 

Mais comment appliquerons-nous ce raisonnement à la g é n é r a t i o n de l 'homme 
et des animaux qu i ont des sexes, et pour laquelle i l est nécessa i r e que deux i n d i 

vidus concourent? On entend bien, pa rce q u i v ient d 'ê t re d i t , comment chaque 

n d i v i d u peut produire son semblable : mais on ne conço i t pas comment deux i n d i -
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v idus , l ' u n m â l e et l 'autre femelle , en produisent u n t r o i s i è m e q u i a constamment 

l ' u n ou l 'autre de ces sexes; i l semble m ô m e que la t h é o r i e qu 'on v ient de donner 

nous é l o i g n e de l ' expl ica t ion de cette espèce de g é n é r a t i o n , q u i cependant est celle 
q u i nous i n t é r e s s e le p lus . 

A v a n t que de r é p o n d r e à cette demande, j e ne puis m ' e m p ê c h e r d'observer qu'une 

des p r e m i è r e s choses q u i m'aient f r a p p é lorsque j ' a i c o m m e n c é à faire des ré f l ex ions 
suivies sur l a g é n é r a t i o n , c'est que tous ceux q u i ont fa i t des recherches et des sys

t è m e s sur cette m a t i è r e , se sont un iquement a t t a c h é s à la g é n é r a t i o n de l 'homme 

et des an imaux ; i l s ont r a p p o r t é à cet objet toutes leurs idées , et, n 'ayant c o n s i d é r é 
que cette g é n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e , sans faire a t tent ion aux autres espèces de g é n é r a 

t i ons que la nature nous off re , i l s n 'ont p u avoir d ' idées g é n é r a l e s sur la reproduc

t i o n ; et, comme la g é n é r a t i o n de l ' homme et des animaux est de toutes les e spèces 

de g é n é r a t i o n s l a plus c o m p l i q u é e , i l s ont eu u n grand d é s a v a n t a g e dans leurs 

recherches, parce que non-seulement i ls ont a t t a q u é l e point le plus d i f f i c i l e et le p h é 
n o m è n e le plus c o m p l i q u é , mais encore parce qu ' i l s n'avaient aucun sujet de compa
ra i son dont i l leur f û t possible de t i r e r la so lu t ion de la quest ion: c'est à cela p r i n 

cipalement que j e crois devoir a t t r ibuer le peu de succès de leurs t ravaux sur cette 

m a t i è r e , au l i e u que je suis p e r s u a d é que par la route que j ' a i prise on peut arr iver 

à expl iquer d'une m a n i è r e satisfaisante les p h é n o m è n e s de toutes les espèces de 
g é n é r a t i o n s . 

Celle de l ' homme va nous servir d'exemple. Je le prends dans l'enfance, et j e con

ço i s que le d é v e l o p p e m e n t o u l'accroissement des d i f f é r en t e s parties de son corps 

se faisant par la p é n é t r a t i o n i n t i m e des m o l é c u l e s organiques analogues à chacune 

de ses parties, toutes ces m o l é c u l e s organiques sont a b s o r b é e s dans le premier âge 
et e n t i è r e m e n t e m p l o y é e s au d é v e l o p p e m e n t ; que par c o n s é q u e n t i l n ' y en a que 

peu ou po in t de superflues, tant que le d é v e l o p p e m e n t n'est pas a c h e v é , et que c'est 

pour cela que les enfants sont incapables d'engendrer. Mais lorsque le corps a pris 

l a plus grande part ie de son accroissement, i l commence à n 'avoi r plus besoin 

d'une aussi grande q u a n t i t é de m o l é c u l e s organiques pour se d é v e l o p p e r ; le su

pe r f l u de ces m ê m e s m o l é c u l e s organiques est donc r e n v o y é de chacune des parties 

d u corps dans des r é se rvo i r s d e s t i n é s à les recevoir; ces r é s e r v o i r s sont les tes t i 

cules et les v é s i c u l e s s é m i n a l e s : c'est alors que commence la p u b e r t é , dans le 

temps, comme on vo i t , o ù le d é v e l o p p e m e n t d u corps est à peu p r è s a c h e v é ; tou t 

ind ique alors la surabondance de la nour r i tu re ; la voix change et grossit ; la barbe 

commence à p a r a î t r e ; plusieurs autres parties du corps se couvrent de poi ls ; celles 

q u i sont d e s t i n é e s à la g é n é r a t i o n prennent u n p r o m p t accroissement; la l iqueur 

s é m i n a l e arr ive et r empl i t les r é s e r v o i r s q u i l u i sont p r é p a r é s ; et lorsque la p lé 

n i t ude est t rop grande, elle force, m ê m e sans aucune provocat ion et pendant le 

sommei l , l a r é s i s t a n c e des vaisseaux q u i la contiennent, pour se r é p a n d r e au de

hors : t ou t annonce donc dans le m â l e une surabondance de nour r i tu re dans le 

temps de l a p u b e r t é . Celle de la femme est encore plus p récoce , et cette surabon

dance y est m ê m e plus m a r q u é e par cette é v a c u a t i o n p é r i o d i q u e qu i commence 
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et f i n i t en m ê m e temps que la puissance d'engendrer, par le p rompt accroissement 

du sein, et par u n changement dans les parties de la géné ra t i on , que nous expli

querons dans la suite. 
Je pense donc que les molécu les organiques r e n v o y é e s de toutes les parties du 

corps dans les testicules et dans les vés icules s émina l e s du m â l e , et dans les testi
cules ou dans telle autre partie qu'on voudra de la femelle, y forment la liqueur 

s é m i n a l e , l a q u e ë ë f dans l ' un et l 'autre sexe, est, comme l 'on voi t , une espèce 

d'extrait de toutes les parties du corps : ces mo lécu l e s organiques, au l i eu de se 
r é u n i r et de former dans l ' i nd iv idu m ô m e de petits corps o rgan i sé s semblables au 

grand, comme dans le puceron et dans l 'o ignon, ne peuvent i c i se r é u n i r en effet 

que quand les liqueurs séminales des deux sexes se m ê l e n t ; et lorsque, dans le 

m é l a n g e qu i s'en fai t , i l se trouve plus de molécu le s organiques du m â l e que de la 

femelle, i l en résu l te u n m â l e ; au contraire, s ' i l y a plus de particules organiques 

de la femelle que du mâ le , i l se forme une petite femelle. 

A u reste, je ne dis pas que, dans chaque i n d i v i d u m â l e et femelle, les molécules 
organiques renvoyées de toutes les parties du corps ne se r é u n i s s e n t pas pour 
former dans ces m ê m e s individus de petits corps o r g a n i s é s : ce que je dis, c'est que, 

lorsqu'ils sont r é u n i s , soit dans le m â l e , soit dans la femelle, tous ces petits corps 

organisés ne peuvent pas se déve lopper d ' e u x - m ê m e s , q u ' i l f au t que la liqueur 
du mâ le rencontre celle de la femelle, et q u ' i l n ' y a en effet que ceux, q u i se for

ment dans le m é l a n g e des deux liqueurs s é m i n a l e s q u i puissent se déve lopper ; ces 

petits corps mouvants, auxquels on a d o n n é le n o m d'animaux spermatiqùes, qu'on 

voi t au miscroscope dans la l iqueur s émina l e de tous les animaux m â l e s , sont 
p e u t - ê t r e de petits corps o rgan i sés provenant de l ' i n d i v i d u q u i les contient, mais 

qu i , d ' e u x - m ê m e s , ne peuvent se déve loppe r n i r i en produire . Nous ferons voir 

qu ' i l y en a de semblables dans la l iqueur s é m i n a l e des femelles ; nous indique
rons l 'endroit où l 'on trouve cette l iqueur de la femelle. Mais, quoique la liqueur 

du mâle et celle de la femelle contiennent toutes deux des espèces de petits corps 

vivants et o rgan i sés , elles ont besoin l 'une de l 'autre, pour que les m o l é c u l e s or-« 
ganiques qu'elles contiennent puissent se r é u n i r et former u n an ima l . 

On pourrait dire q u ' i l est t r è s -pos s ib l e , et m ê m e f o r t vraisemblable, que les 
mo lécu l e s organiques ne produisent d'abord par leur r é u n i o n qu'une espèce 

d ' ébauche de l ' animal , u n petit corps o rgan i sé , dans lequel i l n 'y a que les parties 

essentielles qu i soient fo rmées . Nous n'entrerons pas actuellement dans le déta i l 

de nos preuves à cet éga rd : nous nous contenterons de remarquer que les p ré t en 

dus animaux s p e r m a t i q ù e s dont nous venons de parler pourraient b ien n ' ê t r e que 

t rès-peu o rgan i sés ; qu'ils ne sont tou t au plus que l ' é b a u c h e d 'un ê t r e v ivan t ; ou, 

pour le dire plus clairement, ces p r é t e n d u s animaux ne sont que les parties or

ganiques vivantes dont nous avons p a r l é , q u i sont communes aux animaux et 

aux végé taux ou tout au plus i ls ne sont que la p r e m i è r e r é u n i o n de ces parties 
organiques. 

Mais revenons à notre p r inc ipa l objet. Je sons bien qu 'on pourra me faire des 
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d i f f i cu l t é s p a r t i c u l i è r e s d u m ê m e genre que la d i f f icu l té g é n é r a l e , à laquelle f a i 

r é p o n d u dans le chapitre p r é c é d e n t . Gomment concevez-vous, me d i r a - t - o n , que 

les particules organiques superflues puissent ê t r e r e n v o y é e s de toutes les parties d u 

corps, et ensuite qu'elles puissent se r é u n i r lorsque les l iqueurs s é m i n a l e s des 

deux sexes sont m ê l é e s ? d'ailleurs est-on s û r que ce m é l a n g e se fasse? n ' a - t -on 

pas m ê m e p r é t e n d u que la femelle ne fournissait aucune l iqueur v ra iment s é m i 
nale ? e s t - i l certain que celle du m â l e entre dans la matr ice ? etc. 

Je r é p o n d s à la p r e m i è r e question, que, si l ' on a bien entendu ce que j ' a i d i t au 

sujet de la p é n é t r a t i o n du moule i n t é r i e u r par les m o l é c u l e s organiques dans la n u 

t r i t i o n ou le d é v e l o p p e m e n t , on concevra facilement que les mo lécu l e s organiques 

ne pouvant plus p é n é t r e r les parties qu'elles p é n é t r a i e n t auparavant, elles seront 

néces s i t ée s de prendre une autre route, et par c o n s é q u e n t d 'arriver quelque part , 

comme dans les testicules et les vés i cu le s s é m i n a l e s , et qu'ensuite elles se peuvent 

r é u n i r pour fo rmer u n pet i t ê t r e o r g a n i s é , par la m ê m e puissance q u i leur f a i 

sait p é n é t r e r les d i f f é r e n t e s parties du corps auxquelles elles é t a i en t analogues ; 

car vou lo i r , comme je l ' a i d i t , expliquer l ' é c o n o m i e animale et les d i f f é r en t s m o u 

vements d u corps h u m a i n , soit celui de la c i rcu la t ion d u sang ou celui des mus 

cles, etc., par les seuls principes m é c a n i q u e s auxquels les modernes voudraient 

borner la ph i l o soph i e ; c'est p r é c i s é m e n t la m ê m e chose que si u n homme, pour 

rendre compte d 'un tableau, se faisai t boucher les yeux et nous racontait tou t ce 

que le toucher l u i ferai t sentir sur la toi le du tableau : car i l est év iden t que n i l a 

c i r cu la t ion d u sang, n i le mouvement des muscles, n i les fonct ions animales ne 

peuvent s'expliquer par l ' i m p u l s i o n , n i par les autres lois de la m é c a n i q u e o r d i 

naire ; i l est t ou t aussi é v i d e n t que la n u t r i t i o n , le d é v e l o p p e m e n t et la repro

duc t ion se f o n t par d'autres l o i s : pou rquo i donc ne veut-on pas admettre des 

forces p é n é t r a n t e s et agissantes sur les masses des corps, puisque d'ailleurs nous 

en avons des exemples dans la pesanteur des corps, dans les attractions m a 

g n é t i q u e s , dans les a f f in i t és chimiques ? et comme nous sommes a r r i v é s , par la 

force des fa i t s et par la m u l t i t u d e et l 'accord constant et u n i f o r m e des observa

t ions , au p o i n t d ' ê t r e a s s u r é q u ' i l existe dans la nature des forces q u i n'agissent 

pas par la voie d ' impuls ion , pourquo i n 'emploierions-nous pas ces forces comme 

principes m é c a n i q u e s ? pourquo i les exclurions-nous de l 'expl icat ion des p h é n o 

m è n e s que nous savons qu'elles produisent? pourquoi veut-on se r é d u i r e à n ' em
ployer que la force d ' impuls ion? n'est-ce pas vou lo i r juger du tableau par le 

toucher ? n'est-ce pas vou lo i r expliquer les p h é n o m è n e s de la masse par ceux de l a 

surface, la force p é n é t r a n t e par l 'act ion superficielle ? n'est-ce pas vou lo i r se servir 

d 'un sens, tandis que c'est u n autre q u ' i l f a u t employer? n'est-ce pas en f in borner 

vo lon ta i rement sa f a c u l t é de raisonner sur autre chose que sur les effets q u i d é 

pendent de ce pet i t nombre de principes m é c a n i q u e s auxquels on s'est r é d u i t ? 

Mais ces forces é t a n t une fois admises, n 'es t - i l pas t r è s - n a t u r e l d ' imaginer que 

les parties les p lus analogues seront celles qu i se r é u n i r o n t et se l ie ront ensemble 

i n t i m e m e n t ; que chaque par t ie d u corps s'appropriera les m o l é c u l e s les plus 
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convenables, et que du superflu de toutes ces mo lécu l e s i l se fo rmera une m a t i è r e 
s é m i n a l e qui contiendra r ée l l emen t toutes les m o l é c u l e s néces sa i r e s pour former 
u n petit corps o rgan i sé , semblable en tout à celui dont cette m a t i è r e s é m i n a l e est 

l ' ext ra i t? Une force toute semblable à celle qu i é ta i t nécessa i re pour les faire p é 
n é t r e r dans chaque partie et produire le d é v e l o p p e m e n t , ne suff i t -el le pas pour 

opérer la r é u n i o n de ces molécu les organiques et les assembler en effet en forme 

organ i sée et semblable à celle du corps dont elles sont extraites ? 
Je conçois donc que, dans les aliments que nous prenons, i l y a une grande 

q u a n t i t é de molécu les organiques ; et cela n'a pas besoin d ' ê t re p r o u v é , puisque 
nous ne vivons que d'animaux ou de v é g é t a u x , lesquels sont des ê t r e s organisés : 

je vois que dans l'estomac et les intestins i l se f a i t une s é p a r a t i o n des parties gros
sières et brutes, q u i sont re je tées par des voies excré to i res ; le chyle, que je regarde 
comme l 'al iment divisé , et dont la d é p u r a t i o n est c o m m e n c é e , entre dans les veines 

lactées , et de là est p o r t é dans le sang, avec lequel i l se m ê l e ; le sang transporte 
ce chyle dans toutes les parties du corps ; i l continue à se d é p u r e r , par le m o u 
vement de la c i rculat ion, de tout ce q u i l u i restait de m o l é c u l e s n o n organiques : 

cette ma t i è r e brute et é t r a n g è r e est chassée par ce mouvement , et sort par les 
voies des sécré t ions et de la t ranspirat ion ; mais les mo lécu le s organiques restent, 
parce qu'en effet elles sont analogues au sang, et que dès lors i l y a une force 
d 'aff ini té qu i les retient. Ensuite, comme toute la masse du sang passe plusieurs 
fois dans toute l 'habitude du corps, je conço is que, dans ce mouvement de c i rcu

la t ion continuelle, chaque partie du corps attire à soi les m o l é c u l e s les plus analo
gues, et laisse aller celles qu i le sont le moins ; de cette f a ç o n toutes les parties 
se déve loppen t et se nourrissent, non pas, comme on le d i t ordinairement, par 

une simple addit ion de parties et par une augmentation superficielle, mais par une 

p é n é t r a t i o n in t ime , produite par une force q u i agit dans tous les points de l a 
masse : et lorsque les parties du corps sont au point de d é v e l o p p e m e n t néce s sa i r e , 

et qu'elles sont presque e n t i è r e m e n t remplies de ces m o l é c u l e s analogues, comme 
leur substance est devenue plus solide, je conçois qu'elles perdent l a f acu l t é 

d'attirer ou de recevoir ces mo lécu l e s , et alors la c i rcu la t ion continuera de les em

porter et de les p ré sen t e r successivement à toutes les parties du corps, lesquelles 

ne pouvant plus les admettre, i l est néces sa i r e q u ' i l s'en fasse u n d é p ô t quelque 

part , comme dans les testicules et les vés icu les s é m i n a l e s . Ensui te cet extrai t du 

m â l e é t an t p o r t é dans l ' i nd iv idu de l 'autre sexe, se m ê l e avec l ' ex t ra i t de la fe 

melle ; et par une force semblable à la p r e m i è r e , les m o l é c u l e s q u i se convien

nent le mieux se r é u n i s s e n t , et forment par cette r é u n i o n u n peti t corps o r g a n i s é 

semblable à l ' un ou à l 'autre de ces ind iv idus , auquel i l ne manque plus que le 
déve loppement , q u i se fa i t ensuite dans la matrice de la femelle . 

La seconde question, savoir si la femelle a en effet une l iqueur s é m i n a l e , demande 

peu de discussion : quoique nous soyons en é ta t d 'y satisfaire pleinement, j ' o b 
serverai avant tout , comme une chose certaine, que la m a n i è r e don t se f a i t l ' é m i s 

s ion de la semence de la femelle, est moins m a r q u é e que dans le m â l e ; car cette 
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é m i s s i o n se f a i t o rd ina i rement en dedans : Quod intra se semen jacit, feminavocatur ; 

quod in hac jacit, mas, d i t Ar is to te , ar t . 18, de Animalibus. Les anciens, comme l ' on 

v o i t , doutaient si peu que les femelles eussent une l iqueur s é m i n a l e , que c 'é ta i t 

par l a d i f f é r e n c e de l ' é m i s s i o n de cette l iqueur qu ' i ls distinguaient le m â l e de la 

femelle ; mais les physiciens q u i ont v o u l u expliquer la g é n é r a t i o n par les œ u f s 

o u par les an imaux s p e r m a t i q ù e s , ont i n s i n u é que les femelles n'avaient point de 

l i queu r s é m i n a l e ; que, comme elles r é p a n d e n t d i f f é ren te s l iqueurs , on a p u se 

t romper si l ' o n a pr i s pour la l iqueur s é m i n a l e quelques-unes de ces l iqueurs, et 

que la supposit ion des anciens sur l'existence d'une l iqueur s é m i n a l e dans la f e 
mel le é t a i t d e s t i t u é e de tou t fondement . Cependant cette l iqueur existe ; et si l ' on 

en a d o u t é , c'est qu 'on a mieux a i m é se l i v r e r à l 'esprit de s y s t è m e que de faire 

des observations, et que d'ailleurs i l n ' é t a i t pas a i sé de r e c o n n a î t r e p r é s i s é m e n t 
quelles parties servent de r é s e r v o i r à cette l iqueur s é m i n a l e de la femelle : celle 

q u i part des glandes q u i sont au col de l a matrice et aux environs de l 'orif ice de 
l ' u r è t r e , n 'a pas de r é s e r v o i r m a r q u é : et comme elle s ' écoule au dehors, on pour

r a i t croire qu'elle n'est pas la l iqueur pro l i f ique , puisqu'elle ne concourt pas à l a 

f o r m a t i o n d u f œ t u s , q u i se f a i t dans la matrice : la vraie l iqueur s é m i n a l e de la 

femelle do i t avoir u n autre r é se rvo i r , et elle r é s ide en effet dans une autre part ie , 

comme nous le ferons v o i r ; elle est m ê m e assez abondante, quo iqu ' i l ne soit pas 

n é c e s s a i r e qu'elle soit en grande q u a n t i t é , non plus que celle d u m â l e , pour p r o 
dui re u n e m b r y o n ; i l su f f i t qu'une petite q u a n t i t é de cette l iqueur m â l e puisse 

entrer dans la matrice, soit par son orif ice, soit à travers le t issu membraneux de 

cette part ie, pour pouvoi r fo rmer u n f œ t u s , si cette l iqueur m â l e rencontre la 

plus petite goutte de la l iqueur femelle. A i n s i les observations de quelques anato-
mistes q u i on t p r é t e n d u que la l iqueur s é m i n a l e du m â l e n 'entrai t point dans la 

matr ice , ne fon t r i en contre ce que nous avons d i t , d'autant plus que d'autres 

anatomistes, f o n d é s sur d'autres observations, ont p r é t e n d u le contraire : mais 

tou t ceci sera d i s c u t é . e t d é v e l o p p é avantageusement dans la suite. 
A p r è s avoir satisfait aux object ions, voyons les raisons q u i peuvent servir de 

preuves à notre expl icat ion. L a p r e m i è r e se t i re de l'analogie q u ' i l y a entre le d é 

veloppement et la reproduct ion : l ' on ne peut pas expliquer le d é v e l o p p e m e n t d'une 

m a n i è r e satisfaisante, sans employer les forces p é n é t r a n t e s et les aff in i tés ou attrac

t ions que nous avons e m p l o y é e s pour expliquer la fo rma t ion des petits ê t res orga

n i s é s semblables aux grands. Une seconde analogie, c'est que la n u t r i t i o n et la 

reproduct ion sont toutes deux non-seulement produites par la m ê m e cause e f f i 

ciente, mais encore par la m ê m e cause m a t é r i e l l e : ce sont les parties organiques 

de l a n o u r r i t u r e q u i servent à toutes deux ; et la preuve que c'est le superflu de la 

m a t i è r e q u i sert au d é v e l o p p e m e n t q u i est le sujet m a t é r i e l de la reproduct ion, c'est 

que le corps ne commence à ê t r e en é ta t de produire que quand i l a fini de c ro î t r e , 

et l ' on v o i t tous les jours dans les chiens et les autres an imaux , q u i suivent plus 

exactement que nous les lois de la na tu re , que tout leur accroissement est pr is 

avant qu ' i l s cherchent à se j o ind re ; et dès que les femelles deviennent en chaleur, 
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ou que les mâles commencent à chercher la femelle, leur d é v e l o p p e m e n t est achevé 

en entier, ou du moins presque en entier : c'est m ê m e une remarque pour connaî t re 

si un chien grossira ou non ; car on peut ê t r e a s s u r é que s ' i l est en é t a t d'engen

drer, i l ne c ro î t r a presque plus. 
Une t ro i s i ème raison, q u i me p a r a î t prouver que c'est le superf lu de la nourriture 

q u i forme la l iqueur sémina le , c'est que les eunuques et tous les animaux mutilés 

grossissent plus que ceux auxquels i l ne manque r ien : la surabondance de la nour

r i tu re ne pouvant ê t re évacuée faute d'organes, change l h a b i t u d e de leur corps; 

les hanches et les genoux grossissent. La raison m'en p a r a î t év iden te : après que 

leur corps a pris l'accroissement ordinaire , si les m o l é c u l e s organiques superflues 
trouvaient une issue, comme dans les autres hommes, cet accroissement n'aug

menterait pas davantage ; mais comme i l n ' y a plus d'organes pour l ' émiss ion de 

la l iqueur sémina le , cette m ê m e l iqueur, q u i n'est que le superflu de la ma t i è re qui 

servait à l'accroissement, reste et cherche encore à déve loppe r davantage les parties 

des eunuques; on sait que l'accroissement des os se fa i t par les ex t r émi t é s qu i sont 

molles et spongieuses, et que quand les os ont une fois pris de la sol id i té , i ls ne 

sont plus susceptibles de d é v e l o p p e m e n t n i d 'extension, et c'est par cette raison 

que ces molécu les superflues ne continuent à déve lopper que les e x t r é m i t é s spon

gieuses des os ; ce q u i fa i t que les hanches, les genoux, etc., des eunuques, gros

sissent c o n s i d é r a b l e m e n t , parce que les ex t r émi t é s sont en effet les de rn i è r e s parties 
qu i s'ossifient. 

Mais ce qui prouve plus fortement que tout le reste la v é r i t é de notre explica

t i on , c'est la ressemblance des enfants à leurs parents : le fils ressemble, en général , 

plus à son père qu ' à sa m è r e , et la fille plus à sa m è r e q u ' à son p è r e , parce qu'un 

homme ressemble plus à u n homme q u ' à une femme, et qu'une femme ressemble 
plus à une femme qu ' à u n homme, pour l 'habitude totale d u corps : mais pour les 

traits et pour les habitudes pa r t i cu l i è r e s , les enfants ressemblent t a n t ô t au père, 
t a n t ô t à la m è r e ; quelquefois m ê m e ils ressemblent à tous deux : i ls auront par 

exemple les yeux du père et la bouche de la m è r e , ou le te in t de la m è r e et la taille 
d u pè re ; ce q u ' i l est impossible de concevoir, à moins d'admettre que les deux pa

rents ont con t r ibué à la fo rmat ion du corps de l 'enfant, et que par c o n s é q u e n t i l y 
a eu u n m é l a n g e des deux liqueurs s é m i n a l e s . 

J'avoue que je me suis f a i t à m o i - m ê m e beaucoup de d i f f icu l tés sur les ressem
blances, et qu'avant que j'eusse e x a m i n é m û r e m e n t la question de la généra t ion , 

je m 'é t a i s p r é v e n u de certaines idées d 'un s y s t è m e mixte , o ù j ' employais les vers 

s p e r m a t i q ù e s et les œ u f s des femelles, comme p r e m i è r e s parties organiques qui 

formaient le point v ivant , auquel, par des forces d 'at traction, je supposais, comme 

Harvey, que les autres parties venaient se jo indre dans u n ordre s y m é t r i q u e et re

l a t i f ; et comme dans ce s y s t è m e i l me semblait que j e pouvais expliquer d'une 

m a n i è r e vraisemblable tous les p h é n o m è n e s , à l 'exception des ressemblances, je 

cherchais des raisons pour les combattre et pour en douter, et j ' e n avais m ê m e 

t r o u v é de t rès - spéc ieuses , et q u i m'ont fa i t i l lus ion longtemps, j u s q u ' à ce qu'ayant 
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pris l a peine d'observer m o i - m ê m e , et avec toute l 'exactitude dont je suis capable, 

u n g rand nombre de fami l les , et surtout les plus nombreuses, je n 'a i p u ré s i s t e r à 

la m u l t i p l i c i t é des preuves, et ce n'est q u ' a p r è s m ' ê t r e pleinement convaincu à cet 

é g a r d , que j ' a i c o m m e n c é à penser d i f f é r e m m e n t et à tourner mes vues d u cô té que 
je viens de les p r é s e n t e r . 

D ' a i l l eu r s , quoique j'eusse t r o u v é des moyens pour é c h a p p e r aux arguments 

qu 'on m 'au ra i t fai ts au sujet des m u l â t r e s , des m é t i s et des mule t s , que je croyais 

devoir regarder, les uns comme des v a r i é t é s superficielles, et les autres comme des 

m o n s t r u o s i t é s , j e ne pouvais m ' e m p ê c h e r de sentir que toute explication où l ' on ne 

peut rendre ra ison de ces p h é n o m è n e s , ne pouvai t ê t r e satisfaisante, je crois n 'a

v o i r pas besoin d 'avert ir combien cette ressemblance aux parents, ce m é l a n g e de 

parties de la m ê m e espèce dans les m é t i s , ou de deux espèces d i f f é r e n t e s dans les 
mulets , conf i rment m o n expl icat ion. 

Je vais maintenant en t i rer quelques c o n s é q u e n c e s . Dans la jeunesse la l iqueur 

s é m i n a l e est moins abondante, quoique plus provocante : sa q u a n t i t é augmente 

j u s q u ' à u n certain âge , et cela parce q u ' à mesure qu 'on avance en â g e , les parties 

d u corps deviennent plus solides, admettent moins de nour r i tu re , en renvoient par 

c o n s é q u e n t une plus grande q u a n t i t é ; ce q u i produi t une plus grande abondance 

de l iqueur s é m i n a l e : aussi , lorsque les organes e x t é r i e u r s ne sont pas u s é s , les 

personnes d u moyen âge , et m ê m e les viei l lards, engendrent plus a i s é m e n t que les 

jeunes gens. Ceci est é v i d e n t dans ie genre v é g é t a l : plus u n arbre est â g é , plus i l 

p rodu i t de f r u i t ou de graine, par la m ê m e raison que nous venons d'exposer. 

Les jeunes gens q u i s ' épu i sen t , et q u i par des i r r i ta t ions fo rcées d é t e r m i n e n t vers 

les organes de la g é n é r a t i o n une plus grande q u a n t i t é de l iqueur s é m i n a l e q u ' i l 

n 'en arr iverai t naturel lement , commencent par cesser de c r o î t r e ; i ls maigrissent et 

tombent en f in dans le marasme, et cela parce qu' i ls perdent par des é v a c u a t i o n s 

t rop souvent r é i t é r ée s la substance nécessa i r e à leur accroissement et à la n u t r i t i o n 

de toutes les parties de leur corps. 

Ceux dont le corps est maigre sans ê t r e d é c h a r n é ou charnu sans ê t r e gras, sont 

beaucoup plus v igoureux que ceux q u i deviennent gras; et dès que la surabon

dance de la nou r r i t u r e a pr is cette route et qu'elle commence à former de la graisse, 

c'est tou jours aux d é p e n s de la q u a n t i t é de la l iqueur s é m i n a l e et des autres facu l 

t é s de la g é n é r a t i o n . Aussi , lorsque non-seulement l'accroissement de toutes les 

parties d u corps est e n t i è r e m e n t a c h e v é , mais que les os sont devenus solides dans 

toutes leurs parties, que les cartilages commencent à s'ossifier, que les membranes 

ont pr is toute la so l id i té qu'elles pouvaient prendre, que toutes les fibres sont de

venues dures et roides, et qu 'enf in toutes les parties du corps ne peuvent presque 

p l u s admettre de n o u r r i t u r e , alors la graisse augmente c o n s i d é r a b l e m e n t , et la 

q u a n t i t é de la l iqueur s é m i n a l e d i m i n u e , parce que le superflu de la nour r i tu re 

s ' a r r ê t e dans toutes les parties d u corps , et que les fibres n'ayant presque plus de 

souplesse et de ressort, ne peuvent plus le renvoyer, comme auparavant, dans les 

r é s e r v o i r s de la g é n é r a t i o n . 
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La l iqueur s émina l e non-seulement devient , commo je l ' a i d i t , plus abondante 
j u s q u ' à u n certain âge, mais elle devient aussi plus épaisse, et sous le m ê m e vo lume 
elle contient une plus grande q u a n t i t é de ma t i è r e , p a r l a raison que l'accroissement 
du corps d iminuant toujours à mesure qu'on avance en âge , i l y a une plus grande 
surabondance de nourr i ture , et par conséquen t une masse plus cons idé rab le de 
l iqueur sémina le . U n bomme a c c o u t u m é à observer, et qu i ne m'a pas permis de le 
nommer, m'a a s su ré que, volume pour volume, la l iqueur s émina l e est p r è s d'une 
fois plus pesante que le sang, et par c o n s é q u e n t plus pesante s p é c i f i q u e m e n t 

qu'aucune autre l iqueur du corps. 
Lorsqu 'on se porte b i e n , l ' évacua t ion de la l iqueur s é m i n a l e donne de l ' appé t i t , 

et on sent b ien tô t le besoin de r é p a r e r par une nourr i tu re nouvelle la perte de 

l'ancienne ; d 'où l 'on peut conclure que la pratique de mor t i f i ca t ion la plus efficace 

contre la luxure est l'abstinence et le j e û n e . 
I l me reste beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet, que je renvoie au cha

pitre de l 'histoire de l 'homme : mais avant que de finir celui-ci, je crois devoir faire 
encore quelques observations. L a plupar t des animaux ne cherchent la copulatiori 

que quand leur accroissement est pris presque en ent ier ; ceux qu i n 'ont qu 'un 

temps pour le ru t ou pour le f r a i , n 'ont de l iqueur s é m i n a l e que dans ce temps. 
U n habile observateur (1) a v u se former sous ses yeux, non-seulement cette l iqueur 

dans la laite* du calmar, mais m ê m e les petits corps mouvants et o rgan i sés en forme 

de pompe, les animaux s p e r m a t i q ù e s , et la laite e l l e -même : i l n 'y en a poin t dans 
la laite jusqu'au mois d'octobre, qu i est le temps du f r a i du calmar sur les côtes 
du Portugal , où i l a fa i t cette observation, et dès que le temps du f r a i est passé , on 
ne vo i t plus n i l iqueur s é m i n a l e n i vers s p e r m a t i q ù e s dans la l a i t e , qu i se r i de , se 
dessèche et s 'obl i tère , j u s q u ' à ce que, l ' année suivante, le superflu de la nour r i tu re 
vient former une nouvelle laite et la r empl i r comme l ' a n n é e p r é c é d e n t e . Nous au
rons occasion de faire voi r dans l 'histoire du cerf les d i f f é ren t s effets du r u t ; le 

plus géné ra l est l ' ex t énua t ion de l ' an ima l ; et dans les espèces d'animaux dont le 
r u t ou le f r a i n'est pas f r é q u e n t et ne se fa i t qu ' à de grands intervalles de temps, 
l ' ex t énua t ion du corps est d'autant plus grande que l ' intervalle du temps est plud 
cons idé rab le . 

Comme les femmes sont plus petites et plus faillies que les hommes, qu'elles sont 

d 'un t e m p é r a m e n t plus dél icat et qu'elles mangent beaucoup moins, i l est assez 
nature l d'imaginer que le superflu de la nour r i tu re n'est pas aussi abondant dans 

les femmes que dans les hommes, surtout ce superflu organique q u i contient une 
si grande q u a n t i t é de m a t i è r e essentielle : dès lors elles auront moins de l iqueur 

s é m i n a l e ; cette l iqueur sera aussi plus faible et aura moins de substance que celle 

de l 'homme; et puisque la l iqueur s é m i n a l e des femelles contient moins de parties 
organiques que celle des m â l e s , ne doi t - i l . pas r é su l t e r du m é l a n g e des deux l i 

queurs u n plus grand nombre de m â l e s que de femelles? c'est aussi ce q u i arrive, 

0)M. Needbam. 
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et dont on croyai t q u ' i l é t a i t impossible de donner une raison. I l n a î t envi ron u n 

se iz ième d'enfants m â l e s de plus que de femelles, et on verra dans la suite que la 

m ê m e cause p rodu i t le m ô m e effet dans toutes les espèces d 'animaux sur lesquelles 

o n a p u faire cette observation. 

C H A P I T R E V . 

EXPOSITION DES SYSTÈMES SUR LA. GÉNEBATION. 

P l a ton , dans le Timée, explique non-seulement la g é n é r a t i o n de l 'homme, des 

animaux, des plantes, des é l é m e n t s , mais m ê m e celle d u ciel et des dieux, par des 

simulacres r é f l éch i s , et par des images extraites de la D iv in i t é c r éa t r i ce , lesquelles, 

par u n mouvement harmonique , se sont a r r a n g é e s selon les p r o p r i é t é s des n o m 

bres dans l 'ordre le plus parfa i t . L 'un ivers , selon l u i , est u n exemplaire de la D i v i 

n i t é ; le temps, l'espace, le mouvement , la m a t i è r e , sont des images de ses at tr ibuts; 

les causes secondes et p a r t i c u l i è r e s sont des d é p e n d a n c e s des qua l i t é s n u m é r i q u e s 

et harmoniques de ces simulacres. Le monde est l ' an imal par excellence, l ' ê t re 

a n i m é le plus p a r f a i t ; pour avoir la perfect ion c o m p l è t e , i l é t a i t nécessa i r e q u ' i l 

c o n t î n t tous les autres animaux, c ' e s t - à - d i r e toutes les r e p r é s e n t a t i o n s possibles et 

toutes les formes imaginables de l a f a c u l t é c réa t r i ce : nous sommes l 'une de ces 
formes. L'essence de toute g é n é r a t i o n consiste dans l ' u n i t é d 'harmonie d u nombre 

t ro i s , ou d u t r iangle , celui q u i engendre, celui dans lequel on engendre, et celui q u i 

est e n g e n d r é . L a succession des ind iv idus dans les e spèces n'est qu'une image f u 

g i t ive de l ' é t e r n i t é immuab le de cette harmonie t r iangula i re , prototype universel 

de toutes les existences et de toutes les g é n é r a t i o n s : c'est pour cela q u ' i l a f a l l u deux 

ind iv idus pour en produire u n t r o i s i è m e ; c'est là ce q u i constitue l 'ordre essen

t i e l du p è r e et de la m è r e , et la re la t ion d u fils. 
Ce philosophe est u n peintre d ' idées , c'est une â m e q u i , dégagée d e l à m a t i è r e , 

s 'é lève dans le pays des abstractions, perd de vue les objets sensibles, n ' ape rço i t , ne 

contemple et ne rend que l ' in te l lectuel . Une seule cause, u n seul but , u n seul 

moyen , f o n t le corps entier de ses perceptions ; Dieu comme cause, la perfection 

comme'but , les r e p r é s e n t a t i o n s harmoniques comme moyens : quelle idée plus su

b l i m e ! que l p l a n de philosophie plus simple ! quelles vues plus nobles ! mais quel 

v ide ! quel d é s e r t de s p é c u l a t i o n ! Nous ne sommes pas en effet de pures i n t e l l i 

gences • nous n'avons pas l a puissance de donner une existence rée l le aux objets 

dont not re â m e est remplie , l i és à la m a t i è r e , ou p l u t ô t d é p e n d a n t s de ce q u i cause 

nos sensations; le r ée l ne sera jamais p r o d u i t par l 'abstrai t . Je r é p o n d s à Pla ton 

dans sa langue : « Le C r é a t e u r r éa l i se tou t ce q u ' i l conço i t , ses perceptions engen

drent l 'existence ; l ' ê t r e c réé n ' a p e r ç o i t au contraire qu 'en retranchant à la r éa l i t é , 

et le n é a n t est la p roduct ion de ses idées . » 
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Rabaissons-nous donc sans regret à une philosophie plus m a t é r i e l l e ; et en nous 
tenant dans la sphère où la nature semble nous avoir conf inés , examinons les d é 
marches t éméra i r e s et le vo l rapide de ces esprits qu i veulent en sortir. Toute cette 
philosophie pythagoricienne, purement intellectuelle, ne roule que sur deux p r i n 
cipes, dont l ' un est faux et l 'autre p r é c a i r e ; ces deux principes sont la puissance 
réel le des abstractions, et l'existence actuelle des causes finales. Prendre les n o m 
bres pour des êtres réels ; dire que l ' un i t é n u m é r i q u e est un i n d i v i d u géné ra l , q u i 

non-seulement représen te en effet tous les individus , mais m ê m e q u i peut leur 
communiquer l'existence; p r é t e n d r e que cette u n i t é n u m é r i q u e a de plus l'exer
cice actuel de la puissance d'engendrer r ée l l emen t une autre u n i t é n u m é r i q u e à 
peu p rès semblable à e l l e - m ê m e ; constituer par là deux indiv idus , deux côtés d 'un 
tr iangle, par u n t ro i s i ème i n d i v i d u qu' i ls engendrent n é c e s s a i r e m e n t ; regarder 

les nombres, les lignes g é o m é t r i q u e s , les abstractions m é t a p h y s i q u e s , comme des 
causes efficientes, réelles et physiques ; en faire d é p e n d r e la fo rmat ion des é l émen t s , 
la géné ra t i on des animaux et des plante^, et tous les p h é n o m è n e s de la nature, me 

p a r a î t ê t re le plus grand abus qu'on p û t faire de la raison, et le plus grand obsta

cle qu'on p û t mettre à l'avancement de nos connaissances. D'ailleurs, quo i de 

plus faux que de pareilles suppositions ? J'accorderai, si l ' on veut, au d i v i n Platon 
et au presque d i v i n Malebranche (car Platon l 'eût r e g a r d é comme son simulacre en 

philosophie) que la m a t i è r e n'existe pas r ée l l emen t , que les objets ex té r i eu r s ne 

sont que des effigies idéales de la facu l t é c réa t r ice , que nous voyons tout en Dieu : 

en peu t - i l r é su l t e r que nos idées soient du m ê m e ordre que celles d u C r é a 

teur, qu'elles puissent en effet produire des existences ? ne sommes-nous pas dé 

pendants de nos sensations? Que les objets q u i les causent soient rée ls ou non, 

que cette cause de nos sensations existe au dehors ou au dedans de nous, que ce 
soit dans Dieu ou dans la m a t i è r e que nous voyons tout : que nous importe ? en 
sommes-nous moins sû rs d 'ê t re affectés toujours de la m ê m e f a ç o n par de certaines 

causes, et toujours d'une autre f açon par d'autres? les rapports de nos sensations 

n 'ont - i l s pas une suite, u n ordre d'existence et u n fondement de re la t ion nécessa i r e 

entre eux? C'est donc cela qu i doit constituer les principes de nos connaissances, 

c'est là l 'objet de notre philosophie, et tout ce qu i ne se rapporte po in t à cet objet 
sensible est va in , inu t i le et faux dans l 'applicat ion. La supposition d'une harmonie 

tr iangulaire peut-elle faire la substance des é l émen t s ? la forme d u feu est-elle, 
comme le di t Platon, u n triangle aigu, et la l u m i è r e et la chaleur des p r o p r i é t é s de 

ce tr iangle? l 'a i r et l'eau sont-ils des triangles rectangles et é q u i l a t é r a u x ? et la 

forme de l ' é l ément terrestre est-elle u n ca r ré , parce que, é t a n t le moins parfa i t 

des quatre é l é m e n t s , i l s 'é loigne du triangle autant q u ' i l est possible, sans cepen

dant en perdre l'essence ? Le père et la m è r e n'engendrent-ils u n enfant que pour 

terminer u n tr iangle ? Ces idées platoniciennes, grandes au premier coup d'oeil, ont 

deux aspects bien di f férents : dans la spécu la t ion elles semblent par t i r de principes 

nobles et sublimes; dans l 'applicat ion elles ne peuvent arr iver q u ' à des c o n s é 
quences fausses et pué r i l e s . 
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E s t - i i b i en d i f f i c i l e en effet de v o i r que nos idées ne viennent que par les sens ; 

que les choses que nous regardons comme rée l les et comme existantes sont celles 

dont nos sens nous ont t ou jou r s r endu le m ê m e t é m o i g n a g e dans toutes les occa

sions ; que celles que nous prenons pour certaines sont celles q u i arr ivent et q u i se 

p r é s e n t e n t tou jours de la m ê m e f a ç o n ; que cette f a ç o n dont elles se p r é s e n t e n t ne 

d é p e n d pas de nous, n o n plus que de la fo rme sous laquelle elles se p r é s e n t e n t ; 

que par c o n s é q u e n t nos idées , b ien l o i n de pouvoir ê t r e les causes des choses, n 'en 

sont que les effets, et des effets t r è s - p a r t i c u l i e r s , des effets d'autant moins sem

blables à la chose p a r t i c u l i è r e , que nous les g é n é r a l i s e r o n s davantage ; qu 'enf in 

nos abstractions mentales ne sont que des ê t res n é g a t i f s , q u i n'existent, m ê m e i n 

tel lectuellement, que par le retranchement que nous faisons des q u a l i t é s sensibles 
aux ê t r e s r ée l s ? 

Dès lors ne v o i t - o n pas que les abstractions ne peuvent jamais devenir des p r i n 

cipes n i d'existence n i de connaissances r ée l l e s ; qu 'au contraire ces connaissances 

ne peuvent ven i r que des r é s u l t a t s de nos sensations c o m p a r é s , o r d o n n é s et su iv is ; 

que ces r é s u l t a t s sont ce qu 'on appelle l'expérience, source unique de toute science 

r é e l l e ; que l ' emplo i de tou t autre pr inc ipe est u n abus, et que tou t édif ice b â t i sur 

des idées abstraites est u n temple é levé à Terreur? 

Le f aux porte en philosophie une s igni f ica t ion b ien plus é t e n d u e qu'en morale. 

Dans la morale une chose est fausse uniquement parce qu'elle n'est pas de la f a 

ç o n dont o n la r e p r é s e n t e : le f aux m é t a p h y s i q u e consiste non-seulement à n ' ê t r e 

pas de la f a ç o n dont on le r e p r é s e n t e , mais m ê m e à ne pouvoir ê t r e d'une f a ç o n 

quelconque. C'est dans cette espèce d'erreur d u premier ordre que sont t o m b é s les 

pla toniciens , les sceptiques et les égo ï s tes , chacun selon les objets qu ' i ls ont consi

d é r é s : aussi leurs fausses suppositions ont-elles obscurci la l u m i è r e naturelle 

de la v é r i t é , o f f u s q u é la raison, et r e t a r d é l 'avancement de la philosophie. 

Le second pr inc ipe e m p l o y é par Pla ton et par la p lupar t des spécu la t i f s que je 

viens de citer, p r inc ipe m ê m e a d o p t é du vulgaire et de quelques philosophes m o 

dernes, sont les causes finales. Cependant pour r é d u i r e ce pr incipe à sa juste valeur, 

i l ne fau t q u ' u n moment de r é f l ex ion : dire q u ' i l y a de la l u m i è r e , parce que nous 

avons des yeux ; q u ' i l y a des sons, parce que nous avons des oreilles ; ou dire que 

nous avons des oreiRes et des yeux parce q u ' i l y a de la l u m i è r e et des sons, n'est-ce 
pas di re la m ê m e chose, ou p l u t ô t que d i t - o n ? Trouvera - t -on jamais r i en par 

cette voie d 'expl icat ion? ne v o i t - o n pas que ces causes finales ne sont que des 

rapports arbitraires et des abstractions morales, lesquelles devraient encore i m p o 

ser moins que les abstractions m é t a p h y s i q u e s ? car leur or igine est moins noble et 

plus m a l i m a g i n é e ; et quoique L e i b n i t z les a i t é levées au plus haut po in t sous le 

n o m de raison suffisante, et que P la ton les ai t r e p r é s e n t é e s par le por t ra i t le plus 

flatteur sous le n o m de la perfection, cela ne peut pas fa i re perdre à nos yeux ce 

qu'elles on t de pet i t et de p r é c a i r e : en c o n n a î t - o n mieux la nature et ses effets , 

quand on sait que r i en ne se f a i t sans une raison suffisante, et que tou t se f a i t en 

vue de l a per fec t ion? Qu'est-ce que la raison suffisante? qu'est-ce que la perfec-
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t i on ? ne sont-ce pas des ê t res moraux créés par des vues purement humaines ? ne 
sont-ce pas des rapports arbitraires que nous avons généra l i sés ? sur quoi sont-ils 
fondés ? sur des convenances morales, lesquelles, bien l o i n de pouvoir produire 
r i en de physique et de réel , ne peuvent qu ' a l t é r e r ia réa l i t é et confondre les objets 
de nos sensations, de nos perceptions et de nos connaissances, avec ceux de nos 

sentiments, de nos passions et de nos vo lon t é s . 
I l y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet aussi bien que sur celui des 

abstractions m é t a p h y s i q u e s ; mais je ne p r é t e n d s pas faire i c i u n t r a i t é de philoso
phie, et je reviens à la physique, que les idées de Platon sur la géné ra t i on univer
selle m'avaient fa i t oublier. Aristote, aussi grand philosophe que Platon, et bien 
mei l leur physicien, au l ieu de se perdre, comme l u i , dans la r é g i o n des h y p o t h è s e s , 
s'appuie au contraire sur des observations, rassemble des fai ts , et parle une langue 
plus in te l l ig ible : la m a t i è r e , q u i n'est qu'une capac i té de recevoir les formes, 
prend dans la g é n é r a t i o n une forme semblable à celle des indiv idus q u i la fournis
sent ; et à l ' égard de la g é n é r a t i o n pa r t i cu l i è r e des animaux q u i ont des sexes, son 

sentiment est que le m â l e f o u r n i t seul le principe prol i f ique , et que la femelle ne 
donne r ien qu 'on puisse regarder comme t e l : car, quo iqu ' i l dise ai l leurs , en par

lant des animaux en géné ra l , que la femelle r é p a n d une l iqueur s é m i n a l e au-de-

dans de s o i - m ê m e , i l p a r a î t q u ' i l ne regarde pas cette l iqueur s é m i n a l e comme u n 

principe prol i f ique, et cependant, selon l u i , l a femelle f o u r n i t toute la m a t i è r e n é 

cessaire à la g é n é r a t i o n ; cette m a t i è r e est le sang menstruel , q u i sert à la forma

t i o n , au d é v e l o p p e m e n t et à la nourr i ture d u f œ t u s : mais le pr incipe efficient 

existe seulement dans è i l iqueur s é m i n a l e d u m â l e , laquelle n'agit pas comme 

m a t i è r e , mais comme cause. Aver roès , Avicenne et plusieurs autres philosophes 

q u i ont su iv i le sentiment d ! Aristote, ont c h e r c h é des raisons pour prouver que 
les femelles n'avaient point de l iqueur prol i f ique ; i ls ont d i t que comme les fe
melles avaient la l iqueur menstruelle, et que cette l iqueur é ta i t néces sa i r e et suff i

sante à la géné ra t i on , i l ne paraissait pas naturel de leur en accorder une autre, 

et qu'on pouvait penser que ce sang menstruel est en effet la seule l iqueur fournie 

par les femelles peur la géné ra t i on , puisqu'elle c o m m e n ç a i t à p a r a î t r e dans le 

temps de la p u b e r t é , comme la l iqueur s é m i n a l e d u m â l e commence aussi à pa

r a î t r e dans ce temps : d'ailleurs, disent-ils, si l a femelle a r é e l l e m e n t une l iqueur 

s é m i n a l e et prol i f ique comme celle du m â l e , pourquoi les femelles ne produisent-

elles pas d ' e l l e s - m ê m e s et sans l'approche du m â l e , puisqu'elles contiennent le 
principe prol i f ique, aussi bien que la ma t i è r e néces sa i r e pour la nour r i tu re et pour 

le déve loppemen t de l 'embryon? Cette de rn iè re raison me semble ê t re la seule q u i 
m é r i t e quelque attention. Le sang menstruel p a r a î t ê t r e en effet nécessa i re à l 'ac

complissement de la g é n é r a t i o n , c ' es t -à -d i re à l 'entretien, à la nour r i tu re et au 
déve loppemen t d u f œ t u s ; mais i l peut bien n 'avoir aucune par t à la p r e m i è r e f o r 
ma t ion qu i doi t se faire par le m é l a n g e des deux l iqueurs é g a l e m e n t prol i f iques : 

les femelles peuvent donc avoir, comme les m â l e s , une l iqueur s é m i n a l e p ro l i f ique 

pour la fo rma t ion de l 'embryon, et elles auront de plus ce sang menstruel pour l a 
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nou r r i t u r e et le d é v e l o p p e m e n t d u f œ t u s , mais i l est v r a i qu 'on serait assez p o r t é 

à imaginer que la femelle , ayant en effet une l iqueur s é m i n a l e , qu i est u n extrai t , 

comme nous l 'avons d i t , de toutes les parties de son corps, et ayant de plus tous 

les moyens n é c e s s a i r e s pour le d é v e l o p p e m e n t , elle devrait produire d ' e l l e - m ê m e 

des femelles sans communica t ion avec le m â l e ; i l faut m ê m e avouer que cette r a i 

son m é t a p h y s i q u e , que donnent les a r i s t o t é l i c i ens pour prouver que les femelles 

n 'on t p o i n t de l iqueur pro l i f ique , peut devenir l 'object ion la plus c o n s i d é r a b l e 

qu 'on puisse fa i re contre tous les s y s t è m e s de la g é n é r a t i o n , et en part icul ier 

contre not re expl ica t ion. V o i c i cette object ion. 

Supposons, me d i ra - t -on , comme vous croyez l 'avoir p r o u v é , que ce soit le su

p e r f l u des m o l é c u l e s organiques semblables à chaque partie du corps q u i , ne pou

van t p lus ê t r e admis dans ces parties pour les déve loppe r , en est r e n v o y é dans les 

testicules et vé s i cu l e s s é m i n a l e s du m â l e : pourquoi , par les forces d 'af f in i té que 

vous avez s u p p o s é e s , ne forment-el les pas l à de petits ê t res o rgan i sés semblables 

en tou t au m â l e ? et de m ê m e , pourquoi les m o l é c u l e s organiques, r e n v o y é e s de 

toutes les parties d u corps de la femelle dans les testicules ou dans la matrice de la 

femelle, ne forment-el les pas aussi des corps o rgan i sé s semblables en tout à la 

femelle ? et si vous me r é p o n d e z q u ' i l y a apparence que les l iqueurs s émina l e s du 

m â l e et de la femelle contiennent en effet chacune des embryons tout f o r m é s , que 

la l i queu r d u m â l e ne cont ient que des m â l e s , que celle de la femelle ne contient 

que des femelles, mais que tous ces petits ê t res o r g a n i s é s pé r i s sen t faute de d é v e 

loppement, et q u ' i l n ' y a que ceux q u i se fo rment actuellement par le m é l a n g e des 

deux l iqueurs s é m i n a l e s q u i puissent se déve loppe r $t ven i r au monde, n ' aura- t -on 

pas ra ison de vous demander p o u r q u o i cette voie de g é n é r a t i o n , q u i est la plus 

c o m p l i q u é e , la plus d i f f i c i l e , et la moins abondante en productions, est celle que 

l a nature a p r é f é r é e et p r é f è r e d'une m a n i è r e si m a r q u é e , que presque tous les an i 

m a u x se m u l t i p l i e n t par cette voie de la communica t ion du m â l e avec la femelle? 

car, à l 'exception d u puceron, d u polype d'eau douce et des autres animaux q u i 

peuvent se m u l t i p l i e r d ' e u x - m ê m e s ou par la d iv i s ion et la s é p a r a t i o n des parties 

de leur corps, tous les autres animaux ne peuvent produire leur semblable que par 

l a communica t i on de deux i n d i v i d u s . 

Je me contenterai de r é p o n d r e à p r é s e n t que la chose é t a n t en effet telle qu 'on 

v ien t de le d i r e , les a n i m a u x , pour la plus grande pa r t i e , ne se produisant 

qu'au moyen d u concours du m â l e et de la femelle, l 'object ion devient une question 

de f a i t , à laquelle, comme nous l 'avons d i t dans le chapitre I I , i l n 'y a d'autre 

so lu t ion à donner que celle d u fa i t m ê m e . Pourquoi les an imaux se produisent-

i l s par le concours des deux sexes ? L a r é p o n s e est, parce qu' i ls se produisent en 

effet a ins i . Mais, ins is tera- t -on, c'est la voie de la reproduct ion la plus c o m p l i 

q u é e , m ê m e suivant vot re expl icat ion. Je l'avoue : mais cette voie la plus c o m p l i 

q u é e pour nous est apparemment la plus simple pour la nature; et s i , comme 

nous l 'avons r e m a r q u é , i l f au t regarder comme le p lus simple dans la nature ce 

q u i a r r ive le plus souvent, cette voie de g é n é r a t i o n sera d è s lors la plus simple, 
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ce qu i n ' e m p ê c h e pas que nous ne devions la juger comme la plus composée , parce 
que nous ne la jugeons pas en e l l e - m ê m e , mais seulement par rapport a nos idées 

et suivant les connaissances que nos sens et nos réf lexions peuvent nous en 

donner. 
A u reste i l est aisé de vo i r que ce sentiment part iculier des a r i s to té l i c i ens , q u i 

p r é t e n d a i e n t que les femelles n'avaient aucune l iqueur prol i f ique, ne peut pas 
subsister, si l 'on fa i t at tention aux ressemblances des enfants à la m è r e , des m u 
lets à l a femelle qu i les p r o d u i t des m é t i s et des m u l â t r e s q u i tous prennent au
tant et souvent plus de l a m è r e que du p è r e ; si d'ailleurs on pense que les organes 
de la géné ra t i on des femelles sont, comme ceux des m â l e s , c o n f o r m é s de f açon à 
p r é p a r e r et à recevoir la l iqueur s émina l e , on se persuadera facilement que cette 
l iqueur doit exister, soit qu'elle rés ide dans les vaisseaux s p e r m a t i q ù e s , ou dans 
les testicules, ou dans les cornes de la matrice, ou que ce soit cette l iqueur qui , 
lorsqu'on la provoque, sort par les lacunes de Graaf, tant aux environs d u col de 
la matrice qu'aux environs de l 'or i f ice externe de l ' u r è t r e . 

Mais i l est bon de déve lopper i c i plus en dé ta i l les idées d'Aristote au sujet de la 
g é n é r a t i o n des animaux, parce que ce grand philosophe est celui de tous les an

ciens q u i a le plus écrit sur cette m a t i è r e et q u i l 'a t r a i t é e le plus géné ra l emen t . I l 

distingue les animaux en t rois espèces : les uns q u i ont d u sang, et q u i , à l'excep

t ion , d i t - i l , de quelques-uns, se m u l t i p l i e n t tous par la copulat ion ; les autres qui 

n 'ont po in t de sang, q u i é t a n t m â l e s et femelles en m ê m e temps produisent d'eux-

m ê m e s et sans copulat ion ; et enf in ceux q u i viennent de pourr i ture , q u i ne doi

vent pas leur origine à des parents de m ê m e espèce qu'eux. A mesure que j 'expo

serai ce que d i t Aristote, je prendrai la l iber té de faire les remarques nécessaires , 

et la p r e m i è r e sera qu 'on ne doit point admettre cette d iv is ion : car, quoiqu'en effet 

toutes les espèces d 'animaux q u i ont du sang soient c o m p o s é e s de m â l e s et de 

femelles, i l n'est p e u t - ê t r e pas é g a l e m e n t v r a i que les animaux q u i n 'ont point de 

sang soient pour la plupart en m ê m e temps m â l e s et femelles : car nous ne con

naissons guè re que le l i m a ç o n sur la terre, et les vers, qu i soient dans ce cas, et 

q u i soient en effet mâ le s et femelles, et nous ne pouvons pas assurer que tous les 

coquillages aient les deux sexes à la fois , aussi bien que tous les autres animaux 

q u i n 'ont point de sang ; c'est ce que l ' on verra dans l 'histoire pa r t i cu l i è r e de ces 
animaux : et à l ' égard de ceux q u ' i l d i t provenir de la pourr i ture , comme i l n'en 

f a i t pas l ' é n u m é r a t i o n , i l y aurai t bien des exceptions à faire ; car la plupart des 

espèces que les anciens croyaient e n g e n d r é e s par la pourr i ture viennent ou d'un 
œuf, ou d 'un ver, comme les observateurs modernes s'en sont a s su ré s . 

I l fai t ensuite une seconde division des animaux : savoir, ceux q u i ont la f acu l t é 
de se mouvoi r progressivement, comme de marcher, de voler, de nager, et ceux 
qu i ne peuvent se mouvoir progressivement. Tous ces animaux q u i se meuvent et 
q u i ont du sang, ont des sexes : mais ceux qu i , comme les h u î t r e s , sont a d h é 

rents, ou qu i ne se meuvent presque pas, n 'ont po in t de sexe, et sont, à cet éga rd , 
comme les plantes; ce n'est, d i t - i l , que p a r l a grandeur ou par quelque autre d i f -
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f é r e n e e qu 'on les a d i s t i n g u é s en m â l e s et femelles. J'avoue qu 'on n'est pas encore 

a s s u r é que les coquillages aient des sexes : i l y a dans l 'espèce des h u î t r e s des i n d i 

v idus q u i ne le sont pas ; les i nd iv idus f é c o n d s se dis t inguent à cette bordure d é 

l iée q u i environne le corps de l ' h u î t r e ; et on les appelle les mâles. I l nous manque 

sur cela beaucoup d'observations qu 'Aris to te pouvai t avoir , mais dont i l me p a r a î t 

q u ' i l donne i c i u n r é s u l t a t t rop g é n é r a l . 

Mais suivons. Le m â l e , selon Aris tote , renferme le pr incipe d u mouvement g é -

néra t i f , et la femelle cont ient le m a t é r i e l de la g é n é r a t i o n . Les organes q u i servent 

à l a fonc t i on q u i do i t la p r é c é d e r , sont d i f f é ren t s , suivant les d i f f é ren te s espèces 

d ' an imaux ; les p r inc ipaux sont les testicules dans les m â l e s et la matr ice dans les 

femelles. Les q u a d r u p è d e s , ' les oiseaux et les cé tacés ont des testicules; les pois

sons et les serpents en sont p r i v é s ; mais i l s ont deux conduits propres à recevoir 

l a semence et à la p r é p a r e r : et de m ê m e que ces parties essentielles sont doubles 

dans les m â l e s , les parties essentielles à la g é n é r a t i o n sont aussi doubles dans les 

femelles : ces parties servent dans les m â l e s à a r r ê t e r le mouvement de la por t ion 

d u sang q u i do i t f o rmer la semence : i l le prouve par l 'exemple des oiseaux, dont 

les testicules se gonf lent c o n s i d é r a b l e m e n t dans la saison de leurs amours, et q u i , 

a p r è s cette saison, d i m i n u e n t si fo r t qu 'on a peine à les t rouver . 

Tous les animaux q u a d r u p è d e s , comme les chevaux, les b œ u f s , etc., q u i sont 

couverts de poils , et les poissons cé tacés , comme les dauphins et les baleines, sont 

vivipares : mais les an imaux cartilagineux et les v ipè res ne sont pas vra iment v i 

vipares, parce qu ' i l s produisent d'abord u n œuf au dedans d ' e u x - m ê m e s , et ce n'est 

q u ' a p r è s s 'ê t re déve loppés dans cet œuf que les petits sortent v ivants . Les animaux 

ovipares sont de deux espèces : ceux q u i produisent des œ u f s parfaits , comme les 

oiseaux, les l é z a r d s , les tortues, etc. ; les autres, q u i ne produisent que des œ u f s 

impar fa i t s , comme les poissons, dont les œ u f s s'augmentent et se perfectionnent 

a p r è s qu ' i ls ont é té r é p a n d u s dans l'eau par la femelle ; et à l 'exception des 

oiseaux, dans les autres espèces d 'animaux ovipares, les femelles sont ordinaire

men t plus grandes que les m â l e s , comme dans les poissons, les l é z a r d s , etc. 

A p r è s avoi r e x p o s é ces v a r i é t é s g é n é r a l e s dans les animaux, Aris tote commence 

à entrer en m a t i è r e , et i l examine d'abord le sentiment des anciens philosophes 

q u i p r é t e n d a i e n t que la semence, tan t du m â l e que de la femelle, provenait de 

toutes les parties de leur corps, et i l se déc l a r e contre ce sentiment, parce que, 

d i t - i l , quoique les enfants ressemblent assez souvent à leurs pè re s et m è r e s , i ls 

ressemblent aussi quelquefois à leurs a ï e u x , et que d'ailleurs i ls ressemblent 

à leur p è r e et à leur m è r e par la vo ix , par les cheveux, par les ongles, par leur 

ma in t i en et par l eu r m a n i è r e de m a r c h e r : or la semence, d i t - i l , ne peut ve

n i r des cheveux, de la vo ix , des ongles, ou d'une q u a l i t é e x t é r i e u r e , comme est 

celle de marcher ; donc les enfants ne ressemblent pas à leurs parents, parce que 

la semence v i e n t de toutes les parties d u corps, mais par d'autres raisons. 11 me 

semble q u ' i l n'est pas n é c e s s a i r e d 'avert ir i c i de quelle faiblesse sont ces d e r n i è r e s 

raisons que donne Ar is to te pour prouver que la semence ne vient pas de toutes les 
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parties du corps : j 'observerai seulement qu ' i l m'a paru que ce grand homme cher
chait exprès les moyens de s 'éloigner du sentiment des philosophes qu i l 'avaient 
p r é c é d é ; et je suis pe r suadé que quiconque l i r a son Tra i t é de la g é n é r a t i o n avec 
attention, r e c o n n a î t r a que le dessein f o r m é de donner u n sys t ème nouveau et d i f 
f é ren t de celui des anciens l 'oblige à p ré fé re r toujours, et dans tous les cas, les 
raisons les moins probables, et à é luder , autant qu ' i l peut, la force des preuves, 
lorsqu'elles sont contraires à ses principes g é n é r a u x de philosophie ; car les deux 
premiers livres semblent n ' ê t r e faits que pour t â c h e r de d é t r u i r e ce sentiment des 
anciens, et on verra b i en tô t que celui q u ' i l veut y substituer est beaucoup moins 

fondé . 
Selon l u i , la l iqueur s émina l e d u m â l e est u n e x c r é m e n t d u dernier aliment, 

c ' e s t - à -d i re du sang, et les menstrues sont dans les femelles u n e x c r é m e n t san
gu in , le seul qu i serve à la g é n é r a t i o n ; les femelles, d i t - i l , n 'ont point d'autre l i 

queur prol i f ique : i l n ' y a donc poin t de m é l a n g e de celle d u m â l e avec celle de l a 

femelle et i l p r é t e n d le prouver, parce qu ' i l y a des femmes q u i conço iven t sans 

aucun pla is i r ; que ce n'est pas le plus grand nombre de femmes q u i r é p a n d e n t 

de la l iqueur à l ' ex té r i eur dans la copula t ion; qu'en géné ra l celles q u i sont 

brunes et q u i ont l 'air hommapse, ne r é p a n d e n t r ien , d i t - i l , et cependant n'engen

drent pas moins que celles q u i sont blanches et dont l 'air est plus f é m i n i n , qu i 

r é p a n d e n t beaucoup. A i n s i , conclut- i l , la femme ne f o u r n i t r i en pour la géné ra 

t i o n que le sang menstruel : ce sang est la m a t i è r e de la g é n é r a t i o n , et la l iqueur 

s é m i n a l e du m â l e n ' y contribue pas comme m a t i è r e , mais comme forme ; c'est 

la cause efficiente, c'est le pr incipe du mouvement ; elle est à l a g é n é r a t i o n ce que 
le sculpteur est au bloc de marbre : la l iqueur du m â l e est le sculpteur; le sang 

menstruel, le marbre, et le f œ t u s est la f igure . Aucune partie de l a semence du 
m â l e ne peut donc servir comme m a t i è r e à la g é n é r a t i o n , mais seulement comme 

cause motrice, q u i communique le mouvement aux menstrues, q u i sont la seule 
m a t i è r e ; ces menstrues reço ivent de la semence du m â l e une espèce d ' â m e qu i 

donne la vie. Cette â m e n'est n i ma té r i e l l e n i i m m a t é r i e l l e : elle n'est pas i m m a 

tériel le , parce qu'elle ne pourrai t agir sur la m a t i è r e ; elle n'est pas ma té r i e l l e , 

parce qu'elle ne peut pas entrer comme m a t i è r e dans la g é n é r a t i o n , dont toute la 

m a t i è r e sont les menstrues : c'est, d i t notre philosophe, u n esprit dont la sub
stance est semblable à celle de l ' é l émen t des étoi les . Le c œ u r est le premier ouvrage 

de cette â m e ; i l contient en l u i - m ê m e le principe de son accroissement, et i l a la 

puissance d'arranger les autres membres : les membres contiennent en puissance 
toutes les parties du f œ t u s ; l ' âme ou l 'esprit de la semence d u m â l e cemmence à 

réduire à l'acte, à l 'effet, le c œ u r , et l u i communique le pouvoir de r é d u i r e aussi à 
l'acte ou à l 'effet les autres v iscères , et de réa l i ser ainsi successivement toutes les 
parties de l ' an imal . Tout cela p a r a î t fo r t clair à notre philosophe: i l l u i reste seu
lement u n doute, c'est de savoir si le c œ u r est réal isé avant le sang q u ' i l contient, 
ou si le sang qu i fa i t mouvoi r le c œ u r est réa l i sé le premier ; et i l avait en effet 
raison de douter; car, quo iqu ' i l ait a d o p t é le sentiment que c'est le c œ u r q u i 
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existe le premier , Harvey a depuis p r é t e n d u , par des raisons dg la m ê m e espèce 

que celles que nous venons de donner d ' a p r è s Aris tote , que ce n ' é t a i t pas le c œ u r , 
mais le sang, q u i le premier se r éa l i sa i t . 

V o i l à quel est le s y s t è m e que ce grand philosohe nous a d o n n é sur la g é n é r a t i o n . 

Je laisse à imaginer s i ce lui des anciens q u ' i l rejette, et contre lequel i l s 'élève à 

t ou t moment , pouvai t ê t re plus obscur, ou m ê m e , si l ' on veut, plus absurde que 

ce lu i - c i : cependant ce m ê m e s y s t è m e que je viens d'exposer fidèlement a é té su iv i 

par la plus grande part ie des savants, et on verra tout à l 'heure que Harvey n o n -

seulement avait a d o p t é les idées d 'Aris tote ,mais m ê m e q u ' i l y en a encore a j o u t é de 

nouvelles et dans le m ê m e genre, lo r squ ' i l a v o u l u expliquer le m y s t è r e de la g é 

n é r a t i o n . Comme ce s y s t è m e f a i t corps avec le reste de la philosophie d 'Aristote, 

o ù la fo rme et la m a t i è r e sont les grands principes, o ù les â m e s v é g é t a t i v e s et sen-

sitives sont les ê t r e s actifs de l a nature, o ù les causes finales sont des objets rée l s , 

33 ne suis po in t é t o n n é q u ' i l a i t é té r e ç u par tous les auteurs scolastiques ; mais i l 

est surprenant qu ' un m é d e c i n et u n bon observateur, t e l q u ' é t a i t Harvey, ait su iv i 

le torrent , tandis que dans le m ê m e temps tous les m é d e c i n s suivaient le sentiment 

d'Hippocrate et de Galien, que nous exposerons dans la suite. 

A u reste i l ne f au t pas prendre une idée d é s a v a n t a g e u s e d 'Aristote par l 'exposi

t i o n que nous venons de faire de son s y s t è m e sur la g é n é r a t i o n : c'est comme si 

l ' e n vou la i t juger Descartes par son t r a i t é de l 'homme. Les explications que ces 

deux philosophes donnent de la f o r m a t i o n d u f œ t u s , ne sont pas des t h é o r i e s ou 

des s y s t è m e s au sujet de la g é n é r a t i o n seule ; ce ne sont pas des recherches p a r t i 

cu l i è r e s qu ' i l s on t faites sur cet objet : ce sont p l u t ô t des c o n s é q u e n c e s qu' i ls ont 

v o u l u t i r e r chacun de leurs principes philosophiques. Aris tote admettait , comme 

Pla ton , les causes finales et efficientes : ces causes efficientes sont les â m e s sensi-

tives et v é g é t a t i v e s , lesquelles donnent la fo rme à la m a t i è r e q u i , d ' e l l e - m ê m e , 

n'est qu'une c a p a c i t é de recevoir les formes ; et comme dans la g é n é r a t i o n la fe 

mel le donne la m a t i è r e la plus abondante, q u i est celle des menstrues, et que d ' a i l 

leurs i l r é p u g n a i t à son s y s t è m e des causes finales, que ce q u i peut se faire par u n 

seul soit o p é r é par plusieurs, i l a v o u l u que la femelle c o n t î n t seule la m a t i è r o 

n é c e s s a i r e à la g é n é r a t i o n : et ensuite, comme u n autre de ses principes é t a i t que 

l a m a t i è r e d ' e l l e - m ê m e est i n f o r m e , et que la fo rme est u n ê t r e dis t inct et s épa ré 

de la m a t i è r e , i l a d i t que le m â l e fournissa i t la fo rme , et que par c o n s é q u e n t i l ne 

fournissai t r i en de m a t é r i e l . 
Descartes, au contraire, q u i n 'admet ta i t en philosophie qu ' un pet i t nombre de 

principes m é c a n i q u e s , a c h e r c h é à expliquer la f o r m a t i o n d u f œ t u s par ces m ê m e s 

pr inc ipes ; i l a c r u pouvo i r comprendre et faire entendre aux autres comment, par 

les seules lois d u mouvement , i l pouvai t se fa i re u n ê t r e v ivan t et o r g a n i s é . I l d i f 

f é r a i t , comme l ' on vo i t , d 'Aristote dans les principes q u ' i l employai t : mais tous 

deux, au l i eu de chercher à expliquer la chose en e l l e - m ê m e , au l i eu de l 'examiner 

sans p r é v e n t i o n et sans p r é j u g é s , ne l 'ont au contraire c o n s i d é r é e que dans le po in t 

de vue re la t i f à leur s y s t è m e de philosophie et aux principes g é n é r a u x qu' i ls 
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avaient établ is , lesquels ne pouvaient pas avoir une heureuse application à l 'objet 
p r é s e n t de la généra t ion , parce qu'elle d é p e n d en effet, comme nous l'avons fa i t 
voi r , de principes tout d i f fé ren ts . Je ne dois pas oublier de dire que Descartes d i f 
féra i t encore d'Aristote, en ce q u ' i l admet le m é l a n g e des l iqueurs s é m i n a l e s des 
deux sexes, qu ' i l croit que le m â l e et la femelle fournissent tous deux quelque 
chose de ma té r i e l pour la généra t ion , et que c'est par la fermentat ion occas ionnée 
par le m é l a n g e de ces deux liqueurs sémina le s , que se f a i t l a fo rmat ion du f œ t u s . 

I l p a r a î t que si Aristote eû t vou lu oublier son sys t ème géné ra l de philosophie, 
pour raisonner sur la géné ra t ion comme sur u n p h é n o m è n e part icul ier et i n d é 
pendant de son s y s t è m e , i l aurait été capable de nous donner tout ce qu'on 
pouvait espérer de meil leur sur cette m a t i è r e : car i l ne fau t que l i r e son Tra i t é 
pour r e c o n n a î t r e q u ' i l n ' ignorait aucun des faits anatomiques, aucune observation, 
et q u ' i l avait des connaissances t r è s - a p p r o f o n d i e s sur toutes les parties accessoires 
à ce sujet, et d'ailleurs u n gén ie élevé, t e l q u ' i l le fau t pour rassembler avantageu

sement les observations et généra l i se r les fa i ts . 
Hippocrate, q u i v iva i t sous Perdiccas, c ' e s t - à -d i r e environ cinquante ou soixante 

ans avant Aristote, a é tab l i une opin ion q u i a é té adop tée par Galien, et suivie en 
tou t ou en partie par le plus grand nombre des m é d e c i n s jusque dans les derniers 
siècles ; son sentiment é ta i t que le m â l e et la femelle avaient chacun une liqueur 

prol i f ique. Hippocrate voulai t m ê m e de plus que dans chaque sexe i l y e û t deux 
liqueurs s é m i n a l e s , l 'une plus forte et plus active, l 'autre plus faible et moins ac
t ive . L a plus forte l iqueur s é m i n a l e du m â l e , mê lée avec la plus forte l i q u e u r sémi
nale de la femelle, produi t u n enfant m â l e ; et la plus faible l iqueur s émina l e du 

m â l e , mê lée avec la plus faible l iqueur s émina l e de la femelle, produi t une femelle : 
de sorte que le m â l e et la femelle contiennent chacun, selon l u i , une semence mâle 
et une semence femelle. I l appuie cette h y p o t h è s e sur le f a i t suivant : savoir, que 

plusieurs femmes q u i d 'un premier m a r i n 'ont produi t que des f i l les , d 'un second 

ont produi t des ga rçons , et que ces m ê m e s hommes dont les p r e m i è r e s femmes n'a
vaient produit que des filles, ayant pr is d'autres femmes, ont e n g e n d r é des gar

çons . I l me p a r a î t que, quand m ê m e ce fa i t serait bien cons t a t é , i l ne serait pas 

nécessa i re , pour en rendre raison, de donner au m â l e et à la femelle deux espèces 
de l iqueur sémina le , l 'une m â l e et l 'autre femelle, car on peut concevoir a i sément 

que les femmes q u i de leur premier m a r i n 'ont produi t que des filles, et avec d'au

tres hommes ont produi t des g a r ç o n s , é t a i en t seulement telles qu'elles fournissaient 
plus de parties propres à la g é n é r a t i o n avec le premier m a r i qu'avec le second, ou 

que le second m a r i étai t te l q u ' i l fournissait plus de parties propres à la géné ra t i on 
avec la seconde femme qu'avec la p r emiè re ; car lorsque, dans l ' instant de la fo rma

t i o n du f œ t u s , les molécu les organiques du m â l e sont plus abondantes que celles de 
la femelle, i l en résu l t e u n m â l e ; et lorsque ce sont les mo lécu l e s organiques de la 
femelle q u i abondent le plus, i l en r é su l t e une femelle, et i l n'est po in t é t o n n a n t 

qu'avec certaines femmes u n homme ait du d é s a v a n t a g e à cet é g a r d , tandis q u ' i l 
aura de la supér io r i t é avec d'autres femmes. 
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Ce grand m é d e c i n p r é t e n d que la semence d u m â l e est une séc ré t i on des parties 

les plus fortes et les plus essentielles de tou t ce q u ' i l y a d 'humain dans le corps 

h u m a i n ; i l explique m ê m e d'une m a n i è r e assez satisfaisante comment se f a i t cette 

s é c r é t i o n : « Venae et n e r v i , d i t - i l , ab orrîni corpore i n pudendum vergunt , quibus 

» d u m a l i q u a n t u l u m te run tur , et caleseunt ac imp len tu r , ve lu t prur i tus i nc id i t , 

» ex hoc t o t i co rpor i voluptas ae caliditas acc id i t , c u m vero pudendum ter i tur et 

» homo movetur , h u m i d u m i n corpore calcscit ac d i f f u n d i t u r , et a m o t u conquas-

» satur ac spumescit quemadmodum a l i i humores omnes conquassati spumes-
» cunt . 

(t Sic autem i n homine ab h u m i d o spumeccente i d quod robust iss imum est ac 

» p ingu i s s imum secernitur, et ad medu l l am spinalem veni t ; tendunt e n i m i n hanc 

» ex o m n i corpore vise, et d i f f u n d u n t ex cerebro i n lumbos ac i n t o t u m corpus et 

» i n medu l l am, et ex ipsa medul la procedunt vise, u t et ad ipsam h u m i d u m per-

» fera tur et ex ipsa secedat : postquam autem ad hanc medu l l am genitura perve-

» ner i t , procedit ad r e n é s ; hac e n i m v ia tendi t per venas, et, si r e n é s fue r in t exu l -

» cerati , ahquando et iam sanguis defertur : a renibus autem transi t per medios 

j> testes i n pudendum. Procedit autem n o n qua u r i n a ; v e r u m alia ips i v i a est i l l i 

» contigua, etc. » Les anatomistes t rouveront sans doute qu'Hippocrate s ' égare 

dans cette route q u ' i l trace à la l i q u e u ç s é m i n a l e : mais cela ne fa i t r i en à son sen

t iment , q u i est que la semence vient de toutes les parties du corps, et q u ' i l en v ient 

en par t icul ie r beaucoup de la t ê t e , parce que, d i t - i l , ceux auxquels on a c o u p é 

les veines a u p r è s des oreilles, ne produisent plus qu'une semence faible , et assez 

souvent i n f é c o n d e . L a femme a aussi une l iqueur s é m i n a l e qu'elle r é p a n d , t an tô t 

en dedans et dans l ' i n t é r i e u r de la matrice, t a n t ô t en dehors et à l ' ex té r i eu r , lors

que l 'or i f ice interne de la matr ice s'ouvre plus q u ' i l ne faut . La semence d u m â l e 

entre dans la matrice, où elle se m ê l e avec celle de la femelle ; et comme l ' u n et 

l 'autre ont chacun deux espèces de semences, l 'une for te et l 'autre fa ib le , si tous 

deux ont f o u r n i l eur semence for te , i l en r é s u l t e u n m â l e ; si au contraire i ls n 'ont 

d o n n é tous deux que leur semence fa ible , i l n 'en r é s u l t e qu'une femelle ; et si dans 

le m é l a n g e i l y a plus de parties de la l iqueur d u p è r e que de celles de la l iqueur 

de la m è r e , l ' enfant ressemblera plus au p è r e q u ' à la m è r e , et au contraire. On pou

va i t l u i demander qu'est-ce q u i arr ive lorsque l ' u n f o u r n i t sa semence faible et 

l 'autre sa semence for te ? Je ne "vois pas ce q u ' i l pourra i t r é p o n d r e , et cela seul suffi t 

pour faire rejeter cette op in ion de l'existence de deux semences dans chaque sexe. 

V o i c i comment se fa i t , selon l u i , la f o r m a t i o n du f œ t u s . Les l iqueurs s é m i n a l e s 

se m ê l e n t d 'abord dans la mat r i ce ; elles s'y épa i ss i s sen t par la chaleur du corps 

de la m è r e ; le m é l a n g e r eço i t et t i re l 'esprit de la chaleur; et lo rsqu ' i l en est tou t 

r e m p l i , l 'espri t t rop chaud sort au dehors ; mais par la respirat ion de la m è r e i l 

arr ive u n esprit f r o i d , et a l ternat ivement i l entre u n esprit f r o i d et i l sort u n esprit 

chaud dans le m é l a n g e ; ce q u i l u i donne la vie et f a i t n a î t r e une pell icule à la sur

face d u m é l a n g e , q u i prend une fo rme ronde, parce que les esprits, agissant d u 

m i l i e u comme centre, é t e n d e n t é g a l e m e n t de tous cô tés le volume de cette m a t i è r e . 
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J'ai vu , di t ce grand médec in , u n f œ t u s de six j o u r s : c 'é tai t une bulle de l iqueur 
enveloppée d'une pellicule ; la l iqueur étai t rougeâ t re , et la pellicule é ta i t semée 
de vaisseaux, les uns sanguins, les autres blancs, au m i l i e u de laquelle é ta i t une 
petite éminence que j ' a i crue être les vaisseaux ombil icaux par où le f œ t u s reçoi t 
l 'esprit de la respiration de la m è r e et la nourr i ture . Peu à peu i l se forme une 
autre enveloppe de la m ê m e façon que la p r e m i è r e pellicule s'est f o r m é e . Le sang. 
menstruel qu i est s u p p r i m é fourn i t abondamment à la nourr i ture , et ce sang fou rn i 
par la m è r e au f œ t u s se coagule par degrés et devient chair ; cette chair s'articule 

à mesure qu'elle croî t , et c'est l 'esprit qu i donne cette forme à la chair. Chaque 
chose va prendre sa place ; les parties solides vont aux parties solides ; celles qui 
sont humides vont aux parties humides ; chaque chose cherche celle qu i l u i est 
semblable, et le f œ t u s est enf in e n t i è r e m e n t f o r m é par ces causes et ces moyens. 

Ce sys t ème est moins obscur et plus raisonnable que celui d 'Aristote, parce 
qu'Hippocrate cherche à expliquer la chose pa r t i cu l i è re par des raisons par t icu
l ières , et q u ' i l n 'emprunte de la philosophie de son temps qu 'un seul principe 

géné ra l ; savoir que le chaud et le f r o i d produisent des esprits, et que ces esprits 
ont la puissance d'ordonner/et d'arranger la m a t i è r e . I l a v u la g é n é r a t i o n plus en 

m é d e c i n qu'en philosophe; Aristote l'a exp l iquée p l u t ô t en m é t a p h y s i c i e n qu'en na
tural is te : c'est ce qu i fa i t que les dé fau t s du s y s t è m e d'Hippocrate sont particuliers 

et moins apparents, au l ieu que ceux du s y s t è m e d'Aristote sont des erreurs géné 

rales et év iden tes . 
Ces deux grands hommes ont eu chacun leurs sectateurs. Presque tous les ph i lo 

sophes scolastiques, en adoptant la philosophie d'Aristote, ont aussi r e ç u son sys
t è m e sur la géné ra t i on : presque tous les m é d e c i n s ont su iv i le sentiment d'Hippo
crate; et i l s'est passé dix-sept ou d ix -hu i t siècles sans q u ' i l ait r ien paru de nou
veau sur ce sujet. E n f i n , au renouvellement des sciences, quelques anatomistes 
t o u r n è r e n t leurs vues sur la g é n é r a t i o n ; et Fabrice d'Aquapendente f u t le premier 

qu i s'avisa de faire des expér iences et des observations suivies sur la f éconda t ion 
et le déve loppemen t des œ u f s de poule. V o i c i en substance le r é s u l t a t de ses ob

servations. 

I l distingue deux parties dans la matrice de la poule, l 'une supé r i eu re et l 'autre 

in fé r i eure , et i l appelle la partie s u p é r i e u r e Vovaire; ce n'est proprement qu 'un 

assemblage d'un t r è s - g r a n d nombre de petits jaunes d ' œ u f s de figure ronde, dont 

la grandeur varie depuis la grosseur d 'un gra in de moutarde, j u s q u ' à celle d'une 
grosse noix ou d'une nèfle . Ces petits jaunes sont a t t a c h é s les uns aux autres; ils 

forment u n corps qu i ressemble assez bien à une grappe de ra i s in ; i ls t iennent à u n 
péd icu le commun comme les grains tiennent à la grappe. Les plus petits de ces 
œ u f s sont blancs, et ils prennent de la couleur à mesure qu'i ls grossissent. 

Ayan t e x a m i n é ces jaunes d 'œuf s après la communicat ion d u coq avec la poule, 
i l n'a pas ape rçu de d i f fé rence sensible : i l n'a v u de semence d u m â l e dans aucune 
partie de ces œuf s : i l croit que tous les œ u f s et l 'ovaire l u i - m ê m e deviennent 
féconds par une é m a n a t i o n spiritueuse qu i sort de la semence du m â l e , et i l d i t 
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que c'est a f in que cet esprit f é c o n d a n t se conserve mieux, que la nature a p lacé à 

l 'or i f ice externe de la vu lve des oiseaux une espèce de voile ou de membrane q u i 

permet, comme une va lvule , l ' en t r ée de cet esprit s é m i n a l dans les espèces d 'o i 

seaux, comme les poules, o ù i l n ' y a po in t d ' in t romiss ion, et celle du membre gé 

n i t a l dans les espèces o ù i l y a i n t r o m i s s i o n ; mais en m ê m e temps cette valvule , 

q u i ne peut pas s 'ouvrir de dedans en debors, e m p ê c h e que cette l iqueur et l 'esprit 

qu'elle cont ient ne puissent ressortir ou s ' évapore r . 

Lorsque l 'œuf s'est d é t a c h é d u p é d i c u l e c o m m u n , i l descend peu à peu par un 

c o n d u i t tor tueux dans la partie i n f é r i e u r e de la matr ice ; ce conduit est r empl i d'une 

l i queur assez semblable à celle du blanc d 'œuf , et c'est aussi dans cette partie que 

les œ u f s commencent à s'envelopper de cette l iqueur blanche, de la membrane qu i 

l a contient, des deux cordons (chalazœ) q u i traversent le blanc et se jo ignen t au 

jaune , et m ê m e de l a coqui l le q u i se fo rme la d e r n i è r e en f o r t peu de temps, et 

seulement avant la ponte. Ces cordons, selon notre auteur, sont la partie de l 'œuf 

q u i est f é c o n d é e par l 'espri t s é m i n a l d u m.âle; et c'est là où le f œ t u s commence à 

se corporif ier . L 'œuf est non-seulement la vraie matrice, c ' e s t - à - d i r e le l ieu de la 

format ion».du poulet , mais c'est de l 'œuf que d é p e n d toute la g é n é r a t i o n ; l 'œuf la 

p rodu i t comme agent; i l y f o u r n i t comme m a t i è r e , comme organe et comme 

i n s t r u m e n t ; la m a t i è r e des cordons est la substance de la fo rma t ion , le blanc et le 

j aune sont la nou r r i t u r e , et l 'espri t s é m i n a l d u m â l e est la cause efficiente. Cet es

p r i t communique à la m a t i è r e des cordons, d'abord une f a c u l t é a l t é r a t r i c e , ensuite 

une q u a l i t é formatr ice , et en f in une q u a l i t é augmentatrice, etc. 

Les observations d é Fabrice d'Aquapendente ne l ' on t pas condui t , comme l ' on 

v o i t , à une expl ica t ion bien claire de la g é n é r a t i o n . Dans le m ê m e temps à peu 

p r è s que cet anatomiste s'occupait à ces recherches, c ' e s t - à - d i r e vers le m i l i e u et 

l a fin d u se i z i ème siècle , le fameux Aldrovande (1) faisait aussi des observations 
sur les œ u f s ; mais , comme d i t f o r t b ien Harvey (2 ) , i l p a r a î t avoir su iv i l ' au to r i t é 

d 'Aris tote beaucoup plus que l ' e x p é r i e n c e ; les descriptions q u ' i l donne d u poulet 

dans l 'œuf ne sont po in t exactes. Volcher Coiter, l ' u n de ses disciples, r éus s i t mieux 
que son m a î t r e ; et Parisanus, m é d e c i n de Venise, ayant t r ava i l l é aussi sur la m ê m e 

m a t i è r e , i l s ont d o n n é chacun une descript ion d u poulet dans l 'œuf, que Harvey 

p r é f è r e à toutes les autres. 
Ce fameux anatomiste, auquel on est redevable d 'avoir mis hors de doute la 

question de la c i rcu la t ion d u sang, que quelques observateurs avaient à la vé r i t é 

s o u p ç o n n é e auparavant et m ê m e a n n o n c é e , a f a i t u n t r a i t é f o r t é t e n d u sur la gé

n é r a t i o n . I l v i v a i t au commencement et vers le m i l i e u du dernier s ièc le , et i l é t a i t 

m é d e c i n du r o i d 'Angleterre Charles I e r . Comme i l f u t ob l igé de suivre ce prince 

malheureux dans le temps de sa d i s g r â c e , i l perdit avec ses meubles et ses autres 

papiers ce q u ' i l avait f a i t sur la g é n é r a t i o n des insectes; et i l p a r a î t q u ' i l composa 

(4) Voyez son Ornithologie. 
(2) Page 43. 
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de m é m o i r e ce q u ' i l nous a laissé sur la généra t ion des oiseaux et des q u a d r u p è d e s . 
Je vais rendre compte de ses observations, de ses expér iences et de son sys t ème . 

Harvey p r é t e n d que l 'homme et tous les animaux viennent d 'un œuf , que le pre
mier produi t de la conception dans les vivipares est une espèce d'oeuf, et que la 
seule di f férence q u ' i l y ait entre les vivipares et les ovipares, c'est que les f œ t u s des 
premiers prennent leur origine, a cqu i è r en t leur accroissement, et arr ivent à leur 
déve loppement entier dans la matr ice; au l ieu que les f œ t u s des ovipares prennent 
à la vér i té leur p remiè re origine dans le corps de la m è r e , où i ls ne sont encore 
q u ' œ u f s , et que ce n'est qu ' ap rè s ê t re sortis du corps de la m è r e , et au dehors, 
qu ' i ls deviennent rée l l ement des f œ t u s ; et i l faut remarquer, d i t - i l , que, dans les 
animaux ovipares, les uns gardent leurs œ u f s au dedans d ' e u x - m ê m e s j u s q u ' à ce 
qu'ils soient parfaits, comme les oiseaux, les serpents, et les q u a d r u p è d e s ovipa
res ; les autres r é p a n d e n t ces œ u f s avant qu'i ls soient parfaits, comme les poissons 
à écail les, les c rus tacés et les poissons mous : les œ u f s que ces animaux r é p a n d e n t 
au dehors ne sont que les principes des vér i t ab les œ u f s ; ils a c q u i è r e n t du volume 
et de la substance, des membranes et du blanc, en at t i rant à eux la m a t i è r e qu i les 
environne, et i ls la tournent en nour r i tu re . l i e n est de m ê m e , a joute- t - i l , des insec
tes, par exemple des chenilles, lesquelles, selon l u i , ne sont que des œ u f s impar
faits qu i cherchent leur nourr i ture , et qu i , au bout d 'un certain temps, arrivent à 
l 'é ta t de chrysalide, qu i est u n œuf parfait : et i l y a encore une autre différence 
dans les ovipares, c'est que les poules et les autres oiseaux ont des œ u f s de diffé
rentes grosseurs, au l ieu que les poissons, les grenouilles, etc., q u i les r é p a n d e n t 
avant qu'ils soient parfaits, les ont tous de la m ê m e grosseur; seulement i l observe 
que dans les pigeons, q u i ne pondent que deux œ u f s , tous les petits œ u f s q u i restent 
dans l 'ovaire sont de la m ê m e grandeur, et q u ' i l n 'y a que les deux q u i doivent 
sortir qu i soient beaucoup plus gros que les autres, au l ieu que dans les poules i l y 
en a de toutes grosseurs, depuis le plus petit atome presque invisible j u s q u ' à la 
grosseur d'une nèf le . I l observe aussi que dans les poissons carti lagineux, comme 
la raie, i l n 'y a que deux œ u f s qu i grossissent et m û r i s s e n t en m ê m e temps: ils 

descendent des deux cornes de la matrice ; et ceux q u i restent dans l 'ovaire sont, 
comme dans les poules, de d i f fé ren te grosseur : i l d i t en avoir v u plus de cent dans 
l'ovaire d'une raie. 

I l fa i t ensuite l 'exposition anatomique des parties de la g é n é r a t i o n de la poule, 

et i l observe que dans tous les oiseaux la s i tuat ion de l 'orif ice de l'anus et de la 

vulve est contraire à la si tuation de ces parties dans les autres animaux : les o i 

seaux ont, en effet, l'anus en devant et la vulve en a r r i è re (1) . E t à l ' égard de celles 
du coq, i l p r é t e n d que cet animal n'a poin t de verge, quoique les oies et les canards 

en aient de fo r t apparentes ; l 'autruche surtout en a une de la grosseur d'une lan

gue de cerf ou de celle d 'un petit bœuf : i l d i t donc q u ' i l n 'y a point d ' intromission, 
mais seulement u n simple attouchement, u n frot tement ex té r i eu r des parties du 

(1) La plupart de tous ces faits sont tirés d'Aristote. 
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coq et d e l à poule, et i l croi t que dans tous les petits oiseaux qu i , comme les m o i 

neaux, ne se jo ignen t que pour quelques moments , i l n ' y a po in t d ' in t romiss ion n i 

de vraie copulat ion. 

Les poules produisent des œ u f s sans coq, mais en plus pet i t nombre ; et ces 

œ u f s , quoique parfai ts , sont i n f é c o n d s : i l ne c ro i t pas, comme c'est le sentiment 

des gens de l a campagne, qu'en deux ou t rois jours d'habitude avec le coq, la poule 

soit f é c o n d é e au po in t que tous les œ u f s qu'elle doi t produire pendant toute l ' an 

n é e soient tous f é c o n d s ; seulement i l doi t avoir f a i t cette expé r i ence sur une poule 

s é p a r é e d u coq depuis v i n g t jours , dont l 'œuf se t rouva f écond comme ceux qu'elle 

avait pondus auparavant. Tan t que l 'œuf est a t t a c h é à son péd i cu l e , c ' e s t - à - d i r e 

à la grappe commune, i l t i re sa nour r i tu re par les vaisseaux de ce p é d i c u l e com

m u n ; mais dès q u ' i l s'en d é t a c h e , i l la t i re par intussusception de la l iqueur 

blanche q u i r e m p l i t les conduits dans lesquels i l descend, et tout , j u s q u ' à la co

qu i l l e , se fo rme par ce moyen . 

Les deux cordons (chalazœ) qu'Aquapendente regardait comme le germe ou l a 

partie produite par la semence d u m â l e , se t rouvent aussi bien dans les œ u f s i n f é 
conds que la poule p rodui t sans communica t ion avec le coq, que dans les œ u f s 

f é c o n d s ; et Harvey remarque t r è s - b i e n que ces parties de l 'œuf ne viennent pas d u 

m â l e , et qu'elles ne sont pas celles q u i sont f é c o n d é e s . La partie de l 'œuf q u i est f é 

c o n d é e est t r è s - p e t i t e ; c'est u n peti t cercle blanc q u i est sur la membrane du jaune, 

q u i y forme une petite tache semblable à une cicatrice de la grandeur d'une l e n 

t i l l e env i ron : c'est dans ce pet i t endroi t que se f a i t la f é c o n d a t i o n , c'est là que le 

poulet do i t n a î t r e et c ro î t r e ; toutes les autres parties de l 'œuf ne sont faites que 

pour cel le-ci . Harvey remarque aussi que cette cicatricule se t rouve dans tous les 

œ u f s f é c o n d s ou i n f é c o n d s , et i l d i t que ceux q u i veulent qu'elle soit produite par 

la semence d u m â l e se t rompent : elle est de la m ê m e grandeur et de la m ê m e 

fo rme dans les œ u f s f ra is et dans ceux qu 'on a g a r d é s longtemps, mais dès qu 'on 

veut les faire éc lo re et que l 'œuf reço i t u n d e g r é de chaleur convenable, soit par la 

poule q u i le couve, soit par le moyen du fumie r ou d 'un four , on vo i t b i e n t ô t cette 

petite tache s'augmenter et se dilater à peu p rès comme la prunelle de l 'œil : vo i là 

le premier changement q u i arr ive au bout de quelques heures de chaleur ou d ' i n 

cubat ion. 

Lorsque l 'œuf a é té échau f f é pendant v ingt -quat re heures, le jaune qu i , aupara

vant , é t a i t au centre d u blanc, monte vers la cav i té q u i est au gros bout de l 'œuf ; 

la chaleur faisant é v a p o r e r à travers la coquille la partie la plus l iquide d u blanc, 

cette cav i t é d u gros bout devient plus grande, et la partie la plus pesante du blanc 

tombe dans la cav i t é d u pet i t bout de l 'œuf ; la cicatr icule ou la tache q u i est au 

m i l i e u de la t un ique d u jaune s 'élève avec le jaune et s'applique à la membrane de 

la cav i t é du gros bout . Cette tache est alors de la grandeur d'un peti t pois, et on y 

dist ingue u n po in t blanc dans le m i l i e u , et plusieurs cercles concentriques dont 

ce poin t p a r a î t ê t r e le centre. 

A u bout de deux j o u r s ces cercles sont plus visibles et plus grands, et la tache 
v . 7 
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p a r a î t divisée concentriquement par ces cercles en deux, et quelquefois en trois 
parties de différentes couleurs; i l y a aussi u n peu de p r o t u b é r a n c e à l ' ex tér ieur , 
et, elle a à peu près la figure d'un petit œi l dans la pupil le duquel i l y aurait u n 
point blanc ou une petite cataracte. Entre ces cercles est contenue, par une m e m 
brane t rès -dé l ica te , une l iqueur plus claire que le cristal , qu i p a r a î t ê t re une par
tie dépurée du blanc de l 'œuf; la tache, qu i est devenue une bul le , p a r a î t alors 
Comme si elle é ta i t placée plus dans le blanc que dans la membrane du jaune. 
Pendant le t ro is ième j o u r cette l iqueur transparente et cristalline augmente à l ' i n 
t é r i eu r , aussi bien que la petite membrane qu i l 'environne. Le q u a t r i è m e jou r on 
Toit â la Circonférence de la bulle une petite l igne de sang couleur de pourpre, et â 
peu de distance du centre de la bulle on aperço i t u n point aussi couleur de Sang, 
q u i b â t : i l p a r a î t comme Unepetite ét incel le à chaque diastole, et d i spa ra î t à chaque 
systole. De ce point a n i m é partent deux petits vaisseaux sanguins qu i vont aboutir 
à la membrane qu i enveloppe la l iqueur cristalline ; ces petits vaisseaux jettent des 

rameaux dans cette l iqueur et ces petits rameaux sanguins partent tous du m ô m e 
endroit, à peu près comme les racines d 'un arbre partent du tronc : c'est dans l'angle 

que ces racines forment avec ie tronc et dans le mi l i eu de la l iqueur qu'est le point 
a n i m é . 

Vers la f i n du q u a t r i è m e j o u r ou au commencement du c i n q u i è m e , le point 
a n i m é est dé jà a u g m e n t é , de f açon q u ' i l p a r a î t ê t re devenu une petite vésicule 

remplie de sang, et i l pousse et i l t i re alternativement ce sang; et dès le m ê m e 

j o u r , on voi t t r è s - d i s t i n c t e m e n t cette vés icu le se partager en deux parties qu i for-
thent comme deux vésicules , lesquelles alternativement poussent chacune le sang et 
se dilatent; et de m ê m e alternativement elles repoussent le sang et se contractent ; 

On vo i t alors autour du vaisseau sanguin, le plus court des deux dont nous avons 
p a r l é , une espèce de nuage qui , quoique transparent rend plus obscure la vue de ce 

vaisseau; d'heure en heure ce nuage s 'épaissi t , s'attache à la racine du vaisseau san
guin , e-. p a r a î t comme u n petit globe qu i pend de ce vaisseau : ce petit globe s'al

longe et pa r a î t pa r t agé en trois parties; l 'une est orbiculaire et plus grande que les 

deux autres, et on y vo i t pa ra î t r e l ' ébauche des yeux et de la t ê te en t iè re ; et dans 

le reste de ce globe a l longé on voi t au bout d u c i n q u i è m e j o u r f é b a u c h e des 
ve r t èb re s . 

Le s ix ième jou r les trois bulles de la t ê te paraissent plus clairement; on vo i t les 

tuniques des yeux, et en m ê m e temps les cuisses et les ailes, et ensuite le foie, les 

poumons, le bec ; le f œ t u s commence à se mouvoi r et à é t endre la tè te , quoiqu ' i l 

n 'ait encore que les v iscères in té r i eu r s ; car le thorax, l 'abdomen et toutes les par
ties ex té r ieures du devant du corps l u i manquent. A la f i n de ce j o u r ou au com

mencement du sep t i ème , on vo i t p a r a î t r e les doigts des pieds; le f œ t u s ouvre le 

bec et le remue ; les parties an t é r i eu re s du corps commencent à recouvrir les v is 
cères . Le sep t ième j o u r , le poulet est e n t i è r e m e n t f o r m é ; et ce q u i l u i arrive 
dans la suite j u s q u ' à ce q u ' i l sorte de l 'œuf, n'est qu 'un d é v e l o p p e m e n t de toutes 

les parties q u ' i l a acquises dans ces sept premiers jours . À u q u a t o r z i è m e ou 
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q u i n z i è m e j o u r les plumes paraissent. I l sort en f in , en rompant la coquil le avec 
son bec, au v i n g t - u n i è m e j o u r . 

Ces e x p é r i e n c e s de Harvey sur le poulet dans l ' œ u f paraissent, co mme l ' on vo i t , 

avoir é té faites avec la d e r n i è r e exactitude; cependant, on verra dans la suite qu'elles 

sont imparfai tes , et q u ' i l y a b ien de l'apparence q u ' i l est tombe l u i - m ê m e dans le 

d é f a u t q u ' i l reproche aux autres, d 'avoir f a i t ses expé r i ences dans la vue d'une 

b y p o t b è s e m a l f o n d é e , et dans l ' idée où i l é ta i t , d ' ap rès Aris tote , que le c œ u r é t a i t 

le po in t a n i m é q u i p a r a î t le premier : mais avant que de porter sur cela notre j u 

gement, i l est bon de rendre compte de ses autres expé r i ences et de son s y s t è m e . 

Tout le monde sait que c'est sur u n grand nombre de biches et de daines que Har

vey a fa i t ses expé r i ences : elles r e ç o i v e n t le m â l e vers la mi-septembre ; quelques 

jours a p r è s l 'accouplement, les cornes de la matr ice deviennent plus charnues et 

plus épa i s ses , et en m ê m e temps plus fades et plus mollasses, et on remarque dans 

chacune des cav i t és des eornes de la matr ice c i n q caroncules ou verrues molles. 

Vers le 26 ou 28 septembre, la matr ice s ' épa iss i t encore davantage ; les c inq caron

cules se gonflent , et alors elles sont à peu p r è s de la forme et de la grosseur d u 

bout de la mamelle d'une nourr ice : en les ouvrant avec u n scalpel, on t rouve 

qu'elles sont remplies d'une i n f i n i t é de petits points blancs. Harvey p r é t e n d avoir 

r e m a r q u é q u ' i l n ' y avait alors, n o n plus que dans le temps qu i suit i m m é d i a t e m e n t 

celui de l 'accouplement, aucune a l t é r a t i o n , aucun changement dans les ovaires ou 

testicules de ces femelles, et que jamais i l n 'a v u n i p u t rouver une seule goutte 

de la semence d u m i l e dans la matr ice , q u o i q u ' i l a i t fa i t beaucoup d ' e x p é r i e n c e s 

et de recherches pour d é c o u v r i r s ' i l y en é t a i t e n t r é . 

Vers la fin d'octobre ou commencement de novembre, lorsque les femelles se 
s é p a r e n t des m â l e s , l ' épa i s seu r des cornes d e l à matr ice commence à d iminuer , et 

l a surface i n t é r i e u r e de leur cav i t é se t u m é f i e et p a r a î t enf lée ; les parois i n t é r i e u r e s 

se touchent et paraissent col lées ensemble, les caroncules subsistent, et le tou t est s i 

mollasse qu 'on ne peut y toucher, et ressemble à la substance de la cervelle. Vers 

le 13 ou 14 de novembre, Harvey d i t q u ' i l a p e r ç u t des filaments, comme ceux des 

toiles d ' a r a i g n é e s , q u i traversaient les cav i t é s des cornes de la matr ice et celles de 

la matr ice m ê m e : ces filaments partaient de l 'angle s u p é r i e u r des cornes, et par 

leur m u l t i p l i c a t i o n formaient une espèce de membrane ou tunique vide . U n j o u r ou 

deux a p r è s cette tun ique ou ce sac se r e m p l i t d'une m a t i è r e blanche, aqueuse et 

gluante : ce sac n'est a d h é r e n t à la matr ice que par une espèce de mucilage, et l 'en

d ro i t où i l l'est le plus sensiblement, c'est à la partie s u p é r i e u r e , o ù se forme alors 

l ' é b a u c h e d u placenta. Dans le t r o i s i è m e mois ce sac cont ient u n embryon long de 

deux travers de do ig t , et i l cont ient aussi u n autre sac i n t é r i e u r q u i est Vamnios, 
lequel r e n f e r m é une l iqueur transparente et cr is tal l ine, dans laquelle nage le f œ t u s : 

ce n ' é t a i t d 'abord q u ' u n po in t a n i m é , comme dans l 'œuf de la poule ; tout le reste 

se condui t et s ' a c h è v e comme i l l 'a d i t au sujet d u poulet ; la seule d i f f é r ence 

est que les yeux paraissent beaucoup plus tô t dans le poulet que dans les vivipares. 

L e p o i n t a n i m é p a r a î t vers le 19 ou le 20 de novembre dans les biches ou dans les 
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daines : dès le lendemain ou surlendemain on voi t p a r a î t r e le corps oblong q u i 
contient l ' ébauche du fœtus ; six ou sept jours après i l est f o r m é au point d'y recon
n a î t r e les sexes et tous les membres, mais l 'on vo i t encore le c œ u r et tous les v i s 
cères à découver t , et ce n'est qu 'un jou r ou deux après que le thorax et l 'abdomen 

viennent le couvrir : c'est le dernier ouvrage, c'est le to i t à l 'édifice-
De ces expér iences , tant sur les poules que sur les biebes, Harvey conclut que 

tous les animaux femelles ont des œufs , que dans ces œ u f s i l se f a i t une sépa ra t ion 
d'une liqueur transparente et cristalline contenue par une tunique (l'amnios), et 
qu'une autre tunique extér ieure (le chorion) contient le reste de la l iqueur de l 'œuf, 
et enveloppe l 'œuf tout entier; que dans la l iqueur cristalline la p r e m i è r e chose 
q u i pa r a î t est u n point sanguin et a n i m é ; qu'en un mot le commencement de la 
format ion des vivipares se fai t de la m ê m e f açon que celle des ovipares : et voici 
comment i l explique la géné ra t i on des uns et des autres. 

La géné ra t ion est l'ouvrage de la matrice, jamais i l n ' y entre de semence du 
m â l e : la matrice conçoi t le f œ t u s par une espèce de contagion que la l iqueur du 
m â l e l u i communique, à peu p rès comme l 'a imant communique au fer la vertu 
m a g n é t i q u e ; non-seulement cette contagion masculine agit sur la matrice, mais 
elle se communique m ê m e à tout le corps f é m i n i n , q u i est f écondé en entier, 
quoique dans toute la femelle i l n 'y ait que la matrice q u i ait l a f acu l t é de conce
vo i r le f œ t u s , comme le cerveau a seul la f acu l t é de concevoir les i dées ; et ces deux 
conceptions se font de la m ê m e f a ç o n : les idées que conço i t le cerveau sont sem
blables aux images des objets q u ' i l reçoi t par les sens; le f œ t u s , q u i est l ' idée de 
la matrice, est semblable à celui q u i le produi t , et c'est par cette raison que le fils 

ressemble au père , etc. 
Je me garderai bien de suivre plus l o i n notre anatomiste, et d'exposer toutes les 

branches de ce s y s t è m e ; ce que je viens de dire suffi t pour en j u g e r : mais nous 
avons des remarques importantes à faire sur ces expér iences ; la m a n i è r e dont i l 
les a données peut imposer. I l p a r a î t les avoir répé tées u n grand nombre de fois; 
i l semble qu ' i l y ait pris toutes les p r é c a u t i o n s nécessa i r e s pour vo i r , et on croirait 
q u ' i l a tout v u et qu ' i l a bien v u : cependant je me suis aperçu que dans l'expo
si t ion i l r ègne de l ' incertitude et de l ' obscur i t é ; ses observations sont r appor tées 
de m é m o i r e , et i l semble, quoiqu ' i l dise souvent le contraire, qu'Aristote l 'a guidé 
plus que l 'expér ience : car, à tout prendre, i l a v u dans les œ u f s tout ce qu'Aristote 

a dit , et n'a pas v u beaucoup au delà ; la plupart des observations essentielles qu ' i l 
rapporte, avaient été faites avant l u i : on en sera b i e n t ô t convaincu, si l ' on veut 

donner u n peu d'attention à ce q u i va suivre. Aristote savait que les cordons (cha-
lazœ) ne servaient en r ien à la géné ra t i on d u poulet dans l 'œuf. « Quse ad p r i n c i -
» p i u m lu te i grandines usèrent , n i l conferunt ad generationem, u t qu idam suspi-
)) cantur (1) . » Parisanus, Volcher Coiter, Aquapendente, etc., avaient r e m a r q u é 
la cicatricule, aussi bien qu'Harvey. Aquapendente croyait qu'elle ne servait à 

(1) Hist. anim., lib. VI, u. i l . 
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r i en ; mais Parisanus p r é t e n d a i t qu'elle é ta i t f o r m é e par la semence d u m â l e , ou d u 

moins que le po in t blanc qu 'on remarque dans le m i l i e u de la cicatricule é ta i t l a 

Semence d u m â l e q u i devait p rodui re le poulet : « Estque, d i t - i l , i l l u d ga l l i semen 

)) alba et tenuissima tun ica obductum, quod substat duabus communibus t o t i ovo 

» membranis , etc. » A i n s i la seule d é c o u v e r t e q u i appartienne i c i à Harvey en 
propre, c'est d 'avoir o b s e r v é que cette cicatricule se t rouve aussi b ien dans les œ u f s 

i n f é c o n d s que dans les œ u f s f é c o n d s ; car les autres avaient obse rvé , comme l u i , l a 

d i l a ta t ion des cercles, l 'accroissement d u po in t blanc, et i l p a r a î t m ê m e que Pa r i 

sanus avait v u le tou t beaucoup mieux que l u i . Vo i l à tout ce q u i arr ive dans les 

deux premiers jours de l ' incubat ion , selon Harvey : ce q u ' i l a d i t du t r o i s i è m e j o u r 

n'est pour a ins i d i re que la r é p é t i t i o n de ce qu'a d i t Aristote : « Per i d tempus as-

» cendit j a m vi te l lus ad superiorem par tem o v i acut iorem, u b i et p r i n c i p i u m o v i 

» est et f œ t u s exc ludi tur ; corque ipsum apparet i n a lbumine sanguinei p u n c t i , 

» quod p u n c t u m saUt et movet sese instar quasi a n i m a t u m ; ab eo meatus vena rum 

» specie duo sanguine p len i , flexuosi, q u i , crescente f œ t u , f e run tu r i n u t ramque 
» t u n i c a m ambientem, ac membrana sanguineas flbras babens eo tempore a lbu -

» m e n cont inent sub meatibus i l l i s venarum s imi l ibus ; ac paulo post discerni tur 

» corpus p u s i l l u m i n i t i o , omnino et candidum, capite conspicuo, atque i n eo 
» ocubs max ime turg id is q u i d i u sic permanent, sero en im pa rv i f i u n t ac consi-

» dunt . I n parte autem corporis infer iore n u l l u m exstat m e m b r u m per i n i t i a , quod 

» respondeat superioribus. Meatus autem i l l i q u i a corde prodeunt , alter ad c i r -

» cumdantem membranam tendi t , alter ad l u t eum officio u m b i l i c i (1) . » 
Harvey fa i t u n p r o c è s à Aris tote sur ce q u ' i l d i t que le jaune de l 'œuf monte vers 

l a par t ie la plus a i g u ë , vers le peti t bout de l 'œuf ; et sur cela seul, cet anatomiste 

conclut qu 'Aristote n 'avait r i en v u de ce q u ' i l rapporte au sujet de la f o r m a t i o n d u 

poulet dans l 'œuf ; que seulement i l avait é té assez bien i n f o r m é des fai ts , et q u ' i l 

les tenait apparemment de quelque bon observateur. Je remarquerai qu 'Harvey a 

t o r t de fa i re ce reproche à Aris tote , et d'assurer g é n é r a l e m e n t , comme i l le f a i t , 

que le jaune monte tou jours vers le gros bout de l 'œuf ; car cela d é p e n d un ique

men t de la posi t ion de l 'œuf dans le temps q u ' i l est c o u v é : le jaune monte t o u 

jours au plus haut , comme plus l ége r que le blanc ; et si le gros bout est en bas, le 

jaune montera vers le peti t bou t ; comme, au contraire, si le pet i t bout est en bas, 

le jaune montera vers le gros bout : Gui l laume L a n g l y , m é d e c i n de Dordrecht, q u i 

a f a i t , en 16b3, c ' e s t - à -d i r e quinze ou v ing t ans a p r è s Harvey, des observations sur 

les œ u f s c o u v é s , a f a i t le premier cette remarque (2) . Les observations de L a n g l y 

ne commencent q u ' a p r è s v ing t -qua t re heures d ' incubat ion, et elles ne nous ap

prennent presque r i en de plus que celles de Harvey. 
Mais, pour revenir au passage que nous venons de citer, on vo i t que la l iqueur 

c r i s ta l l ine , le po in t a n i m é , les deux membranes, les deux vaisseaux sanguins, etc., 

(i)Hht. anim., lib. VI, c. iv. 
(2) Voyez Will. Langly Obsero. édites à Jasto Schradero. Amst. 1674, 
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sont d o n n é s par Aristote p réc i sément comme Harvey les a vus; aussi cet anato-
mistc p ré t end que le point a n i m é est le cœur , que ce c œ u r est le premier forme, 
que les viscères et autres membranes viennent ensuite s'y joindre : tout cela a ete 
di t par Aristote, v u par Harvey, et cependant tout cela n'est pas conforme a la 
vé r i t é ; i l ne faut, pour s'en assurer, que r épé t e r les m ê m e s expér iences sur les 
œ u f s , ou seulement l i re avec attention celles de Malpighi (Malpighi pullus in ovo) 
qu i ont été faites environ trente-cinq ou quarante ans ap rès celles de Harvey. 

Cet excellent observateur a e x a m i n é avec attention la cicatricule, q u i en effet 
est la partie essentielle de l 'œuf : i l a t r ouvé cette cicatricule grande dans tous les 
œuf s féconds , et petite dans tous les œ u f s in féconds ; et ayant e x a m i n é cette cica
tr icule dans les œuf s frais et qu i n'avaient pas encore été couvés , i l a reconnu que 
le point blanc dont parle Harvey, et qu i , selon l u i , devient le po in t a n i m é , est une 
petite bourse ou une bulle q u i nage dans une l iqueur contenue par le premier cer
cle, et dans le mi l i eu de cette bulle i l a v u l 'embryon : la membrane de cette petite 
bourse, qu i est Yamnios, é t an t t r è s - m i n c e et transparente, l u i laissait vo i r a i sément 

le fœ tus qu'elle enveloppait. Malp ighi conclut avec raison de cette p r e m i è r e obser
vat ion que le f œ t u s existe dans l 'œuf avant m ê m e q u ' i l ait é té couvé , et que ses 

p remiè res ébauches ont dé jà j e té des racines profondes. I l n'est pas nécessa i re de 

faire sentir i c i combien cette expér ience est opposée au sentiment de Harvey, et 
m ê m e à ses expér iences ; car Harvey n'a r ien v u de f o r m é n i d ' é b a u c h é pendant les 
deux premiers jours de l ' incubation, et au t ro i s i ème j o u r le premier indice du fœ tus 
est, selon f u i , u n point a n i m é , qu i est le c œ u r ; au l ieu qu ' i c i l ' ébauche du f œ t u s 
existe en entier dans l 'œuf avant q u ' i l a i t é t é couvé ; chose qu i , comme l 'on vo i t , 
est bien d i f fé ren te , et qu i est en effet d'une c o n s é q u e n c e in f in ie , tant par elle, que 
par les inductions qu'on en doit t i rer pour l 'explicat ion de la g é n é r a t i o n . 

Après s 'être a s suré de ce fa i t impor tant , Malp igh i a e x a m i n é avec la m ê m e at

tent ion la cicatricule des œ u f s i n f é c o n d s que la poule produi t sans avoir eu de 
communicat ion avee le m â l e : cette cicatricule, comme je l ' a i d i t , est plus petite 
que celle qu'on trouve dans les œ u f s féconds ; elle a souvent des circonscriptions 

i r régu l iè res , et u n tissu qu i quelquefois est d i f f é ren t dans les cicatricules de d i f fé 
rents œ u f s : assez p rès de son centre, au l i eu d'une bul le q u i renferme le f œ t u s , i l 
y a un corps globuleux comme une mô le , q u i ne contient r ien d 'o rgan i sé , et qu i , 
é t a n t ouvert, ne p ré sen te r ien de d i f fé ren t de la m ô l e m ê m e , r i en de f o r m é n i d'ar

r a n g é ; seulement cette m ô l e a des appendices q u i sont remplis d 'un suc assez 

épa is , quoique transparent, et cette masse in fo rme est enve loppée et e n v i r o n n é e de 
plusieurs cercles concentriques. 

Après six heures d ' incubation, la cicatricule des œ u f s f éconds a d é j à a u g m e n t é 
c o n s i d é r a b l e m e n t ; on r e c o n n a î t a i s é m e n t dans son centre la bul le f o r m é e par l a 

membrane amnios, remplie d'une l iqueur dans le m i l i e u de laquelle on vo i t d i s 
tinctement nager la t ê t e du poulet jo in te à l ' ép ine d u dos. Six heures a p r è s , tou t 

se distingue plus clairement, parce que tou t a grossi : on r e c o n n a î t sans peine la 

t è t e et les ve r t èb res de l ' ép ine . Six heures encore a p r è s , c ' e s t - à - d i r e au bout de 
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d i x - h u i t heures d ' incubat ion, la t ê t e a grossi et l ' ép ine s'est a l l ongée , et au bout 

de v ing t -qua t re heures, la t ê t e d u poulet p a r a î t s 'ê t re r e c o u r b é e , et l ' ép ine du dos 

p a r a î t tou jours de couleur b l a n c h â t r e ; les v e r t è b r e s sont d i sposées des deux côtés 

d u m i l i e u de l ' ép ine , comme de petits globules, et presque dans le m ê m e temps on 

vo i t p a r a î t r e le commencement des ailes; la t ê t e , le cou et la poi t r ine s'allongent. 

A p r è s trente heures d ' incubat ion i l ne p a r a î t r i en de nouveau; mais tou t s'est aug

m e n t é , et sur tout la membrane amnios : on remarque autour de cette membrane 

les vaisseaux ombi l icaux , q u i sont d'une couleur obscure. A u bout de t ren te-hui t 

heures, le poulet é t a n t devenu plus fo r t mont re une t ê t e assez grosse, dans laquelle 

o n disl ingue trois vés icules en tou rée s de membranes q u i enveloppent aussi l ' ép ine 

d u dos, à travers lesquelles on v o i t cependant t r è s - b i e n les v e r t è b r e s . A u bout de 

quarante heures, c 'é ta i t , d i t notre observateur, une chose admirable que de voi r 

le poulet v ivan t dans la l iqueur r e n f e r m é e par Yamnios : l ' ép ine d u dos s 'é tai t 

épa i ss ie , l a t ê t e s 'é ta i t r e c o u r b é e , les vés icu les d u cerveau é t a i e n t moins d é c o u 

vertes, les p r e m i è r e s é b a u c h e s des yeux paraissaient, le c œ u r battai t , et le sang 

c i rcu la i t dé jà . Malp igh i donne i c i la description des vaisseaux et de la route d u 

sang, et i l c ro i t avec raison que, quoique le c œ u r ne batte pas avant les trente-
h u i t ou quarante heures d ' incubat ion, i l ne laisse pas d'exister auparavant, comme 

tou t le reste du corps d u poulet ; et en examinant s é p a r é m e n t le c œ u r dans une 

chambre assez obscure, i l n'a jamais v u q u ' i l p r o d u i s î t l a moindre é t incel le de l u 

m i è r e , comme Harvey p a r a î t l ' ins inuer . 

A u bout de deux jou r s on vo i t la bul le ou la membrane amnios remplie d'une 

l iqueur assez abondante dans laquelle est le poule t ; la t ê te , c o m p o s é e de vés icu les , 

est c o u r b é e ; l ' ép ine d u dos s'est a l l o n g é e , et les ve r t èb re s paraissent s'allonger 

aussi :.le c œ u r , q u i pend hors de la po i t r ine , bat trois fois de suite, car 1 'humçur 

q u ' i l contient est p o u s s é e de la veine par l 'oreillette dans les ventricules du c œ u r , 

des ventricules dans les a r t è r e s , et en l in dans les vaisseaux o m b i l i aux. I l remar

que qu'ayant alors s é p a r é le poulet d u blanc de son œuf , le mouvement du c œ u r 

ne laissa pas de continuer et de durer u n j o u r entier. Aprè s deux jours et quatorze 

heures, ou soixante-deux heures d ' incubat ion, le poulet, quoique devenu plus fo r t , 

demeure tou jours la tête p e n c h é e dans la l iqueur contenue par Yamnios : on vo i t 

des veines et d is a r t è r e s q u i arrosent les vés i cu l e s du cerveau, on vo i t les l i n é a 

ments des yeux et ceux de la moelle de l ' ép ine q u i s ' é tend le long de v e r t è b r e s , et 

tou t le corps du poulet est comme e n v e l o p p é d'une partie de cette l iqueur , q u i a 

pr is alors plus de consistance que le reste. A u bout de trois jours le corps du poulet 

p a r a î t c o u r b é ; on v o i t dans la t ê t e , outre les deux yeux, c inq v é s i c u l c s T e m p l i e s 

d 'humeur , lesquelles, dans la suite, fo rmen t le cerveau; on voi t aussi les p r e m i è r e s 

é b a u c h e s des cuisses et des ailes, le corps commence à prendre de la chair, la p r u 

nelle des yeux se dist ingue, et on peut d é j à r e c o n n a î t r e le c r i s ta l l in et l 'humeur 

v i t r é e . A p r è s le q u a t r i è m e j o u r les vés i cu le s d u cerveau s'approchent de plus en 

plus les unes des autres, les é m i n e n c e s des v e r t è b r e s s ' é lèvent davantage, les a l lés 

et les cuisses deviennent plus solides à mesure qu'elles s'allongent, tout le corps 
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est recouvert d'une chair onctueuse ; on voi t sortir de l 'abdomen les vaisseaux om
bil icaux, le cœur est caché en dedans, parce que la capaci té de la poi t r ine est fer 
m é e par une membrane fo r t mince. Après le c i n q u i è m e jour , et à la fin du s ix i ème , 
les vésicules du cerveau commencent à se couvr i r ; la moelle de l ' ép ine s ' é tan t 
divisée en deux parties, commence à prendre de la solidi té et à s'avancer le long du 
tronc ; les ailes et les cuisses s'allongent et les pieds s ' é t enden t ; le bas-ventre est 
f e r m é et t u m é f i é : on voi t le foie fo r t distinctement; i l n'est pas encore rouge; 
mais, de b l a n c h â t r e qu ' i l é ta i t auparavant, i l est alors devenu de couleur obscure : 
le c œ u r bat dans ses deux ventricules ; le corps du poulet est recouvert de la 
peau, et l 'on y distingue déjà les points de la naissance des plumes. Le sept ième 
j o u r la t ê te du poulet est fo r t grosse, le cerveau p a r a î t recouvert de ses membra
nes, le bec se voi t t r è s - b i e n entre les deux yeux; les ailes, les cuisses et les pieds 
ont acquis leur figure parfaite : le c œ u r p a r a î t alors ê t re composé de deux ven t r i 
cules, comme de deux bulles con t iguës et r é u n i e s à la partie s u p é r i e u r e avec le 
corps des oreillettes, et on remarque deux mouvements successifs dans les ven
tricules aussi bien que dans les oreillettes ; c'est comme s ' i l y avait deux c œ u r s 

sépa rés . 
Je ne suivrai pas plus l o i n Malpighi ; le reste n'est qu 'un d é v e l o p p e m e n t plus 

grand des parties, qu i se f a i t jusqu'au v i n g t - u n i è m e j o u r que le poulet casse sa 
coquille ap rè s avoir pipé. Le c œ u r est le dernier à prendre la forme q n ' i l doit avoir, 
et à se r é u n i r en deux ventricules : car le poumon p a r a î t à la fin d u n e u v i è m e jour , 
i l est alors de couleur b l a n c h â t r e ; et le d i x i è m e j o u r les muscles des ailes parais
sent, les plumes sortent, et ce n'est qu'au onz ième j o u r qu 'on vo i t des a r t è r e s , qui 

auparavant é ta ien t é lo ignées du c œ u r , s'y attacher, comme les doigts à la main , 
et q u ' i l est parfaitement c o n f o r m é et r é u n i en deux ventricules. 

On est maintenant en é ta t de j uger sainement de la valeur des expér iences de 
Harvey. I l y a grande apparence que ce fameux anatomiste ne s'est pas servi de 
microscope, q u i , à la vé r i t é , n ' é t a i t pas pe r f ec t i onné de son temps : car- i i n 'aurait 
pas assuré , comme i l l'a fa i t , que la cicatricule d 'un œuf i n f é c o n d et celle d 'un œuf 
fécond n'avaient aucune di f férence ; i l n'aurait pas d i t que la semence du m â l e ne 

produi t aucune a l t é ra t ion dans l 'œuf, et qu'elle ne forme r i en dans cette c icatr i 
cule ; i l n 'aurait pas d i t qu'on ne vo i t r ien avant la fin du t r o i s i è m e jou r , et que ce 
qu i pa r a î t le premier est u n point a n i m é dans lequel i l croi t que s'est c h a n g é le 
point blanc ; i l aurait v u que ce point blanc éta i t une bulle q u i contient l 'ouvrage 
entier de la géné ra t i on , et que toutes les parties du f œ t u s y sont ébauchées au 
moment que la poule a eu communicat ion avec le coq ; i l aurait reconnu de m ê m e 
que sans cette communication elle ne contient qu'une m ô l e informe q u i ne peut 
devenir a n i m é e , parce qu'en effet elle n'est pas o rgan i sée , comme u n an ima l , et 
que ce n'est que quand cette mô le , qu'on doit regarder comme u n assemblage des 

parties organiques de la semence de la femelle, est p é n é t r é e par les parties organi
ques de la semence du m â l e , q u ' i l en résu l t e u n animal , qu i dès ce moment est 

f o r m é , mais dont le mouvement est encore imperceptible, et ne se découv re qu'au 
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bout de quarante heures d ' incuba t ion ; i l n 'aurai t pas a s s u r é que le c œ u r est f o r m é 

le premier, que les autres part ies viennent s'y j o ind re par jux ta -pos i t ion , pu i squ ' i l 

est év iden t , par les observations de Malp igh i , que les é b a u c h e s de toutes les par

ties sont toutes f o r m é e s d'abord, mais que ces parties paraissent à mesure qu'elles 

se d é v e l o p p e n t ; en f in s ' i l e û t v u ce que Malp igh i a v u , i l n 'aurai t pas d i t a f f i r m a 

t ivement q u ' i l ne restait aucune impression de le semence d u m â l e dans les œ u f s , 

et que ce n ' é t a i t que par contagion qu' i ls sont f é c o n d é s , etc. 

I l est bon de remarquer aussi que ce que d i t Harvey au sujet des parties de l a 

g é n é r a t i o n d u coq n'est po in t exact : i l semble assurer que le coq n'a point de m e m 

bre g é n i f a l , et q u ' i l n ' y a po in t d ' in t romiss ion ; cependant i l est cer tain que cet 

an imal a deux verges au l i eu d 'une , et qu'elles agissent toutes deux en m ê m e 

temps dans l'acte, d u co ï t , q u i est au moins une for te compression, si ce n'est pas 

u n v r a i accouplement avec in t romis s ion (1 ) . C'est par ce double organe que le 

coq r é p a n d la l iqueur s é m i n a l e dans la matr ice de la poule. 

Comparons main tenant les e x p é r i e n c e s que Harvey a faites sur les biches, avec 

celles de Graaf sur les femelles des lapins : nous verrons que, quoique Graaf croie, 

comme Harvey, que tous les an imaux viennent d 'un œuf , i l y a une grande d i f f é 

rence dans la f a ç o n dont ces deux anatomistes ont v u les premiers d e g r é s de la 
fo rma t ion , ou p l u t ô t d u d é v e l o p p e m e n t d u f œ t u s des vivipares. 

A p r è s avoir f a i t tous ses efforts pour r é t a b l i r , par plusieurs raisonnements t i r é s 

de l 'anatomie c o m p a r é e , que les testicules des femelles vivipares sont de vra is 
ovaires, Graaf explique comment les œ u f s q u i se d é t a c h e n t de ces ovaires tombent 

dans les cornes de la matr ice , et ensuite i l rapporte ce q u ' i l a obse rvé sur une l a 

pine q u ' i l a d i s s é q u é e une demi-heure a p r è s l 'accouplement. Les cornes de la m a 

t r ice , d i t - i l , é t a i e n t plus rouges ; i l n ' y avait aucun changement aux ovaires, n o n 

plus qu'aux œ u f s qu ' i ls contiennent ; i l n ' y avait aucune apparence de semence d u 

m â l e , n i dans le vag in , n i dans la matrice, n i dans les cornes de la matr ice. 

A y a n t d i s s é q u é une autre lapine six heures a p r è s l 'accouplement, i l observa que 

les fol l icules ou enveloppes, q u i , selon l u i , contiennent les œ u f s dans l 'ovaire, 

é t a i en t devenues r o u g e â t r e s ; i l ne t rouva de semence du m â l e n i dans les ovaires n i 

ai l leurs. Vingt -qua t re heures a p r è s l 'accouplement i l en d i s s équa une t r o i s i è m e , et 

i l remarqua dans l ' u n des ovaires t rois , et dans l 'autre c i n q foll icules a l t é r é s ; car, 

de clairs et l impides qu ' i ls sont auparavant, i ls é t a i e n t devenus opaques et r o u 

g e â t r e s . Dans une autre d i s s é q u é e vingt-sept heures a p r è s l 'accouplement, les cor

nes de la matr ice et les conduits s u p é r i e u r s q u i y aboutissent é t a i e n t encore plus 

rouges, et l ' e x t r é m i t é de ces conduits enveloppait l 'ovaire de tous cô tés . Dans une 

autre q u ' i l ouv r i t quarante heures a p r è s l 'accouplement, i l t rouva dans l ' u n des 

ovaires sept, et dans l 'autre t ro is fol l icules a l t é r é s . Cinquante-deux heures a p r è s 

l 'accouplement i l en d i s s é q u a une autre, dans les ovaires de laquello i l t rouva u n 

fo l l i cu le a l t é r é dans l ' u n , et quatre fol l icules a l t é r é s dans l 'autre; et ayant exa-

(I) Voyez Regn. Graaf., fig. 242. 
V. 8 
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m i n é de p rès et ouvert ces follicules, i l y trouva une ma t i è r e presque glanduleuse, 
dans le mi l i eu de laquelle i l y avait une petite cavité où i l ne remarqua aucune l i 
queur sensible; ce qu i l u i fît s o u p ç o n n e r que la l iqueur l impide et transparente 
que ces follicules contiennent ordinairement, et qu i est enve loppée , d i t - i l , de ses 
propres membranes, pouvait en avoir été chassée et séparée par une espèce de 
rupture. I l chercha donc cette m a t i è r e dans les conduits qu i aboutissent aux 

cornes de la matrice, et dans ces cornes m ê m e s ; mais i l n 'y t rouva r ien : i l recon
nu t seulement que la membrane in té r ieure des cornes de la matrice é ta i t fo r t en
flée. Dans une autre disséquée trois jours après l'accouplement, i l observa que 
l ' ex t rémi té supér i eu re du conduit qu i aboutit aux cornes de la matr ice embrassait 
é t ro i t emen t de tous côtés l 'ovaire ; et, l 'ayarit séparée de l 'ovaire, i l remarqua dans 
l'ovaire droit trois follicules un peu plus grands et plus durs qu'auparavant; et 
ayant che rché avec grand soin dans les conduits dont nous avons pa r l é , i l trouva, 
d i t - i l , dans le conduit q u i est à droite u n œuf, et dans la corne droite de la ma
trice deux autres œ u f s , si petits qu ' i ls n ' é t a i en t pas plus gros que des grains de 

moutarde ; ces petits œ u f s avaient chacun deux membranes qu i les enveloppaient, 
et l ' i n t é r i eu r é ta i t r empl i d'une l iqueur t r è s - l i m p i d e . Ayant e x a m i n é l 'autre ovaire, 

i l y ape rçu t quatre foll icules a l té rés ; mais des quatre i l y en avais t rois q u i é ta ient 

plus blancs et qu i avaient aussi u n peu de l iqueur l impide dans leur m i l i e u , tan
dis que le q u a t r i è m e é ta i t plus obscur et ne contenait aucune l iqueur : ce qu i l u i 

fit juger que l 'œuf s 'étai t séparé de ce dernier fo l l i cu le ; et en effet, ayant cherché 
dans le conduit qu i y r é p o n d et dans la corne de la matrice à laquelle ce conduit 

aboutit , i l t rouva u n œuf dans l ' ex t rémi té supé r i eu re de la corne, et cet œuf était 

absolument semblable à ceux q u ' i l avait t r o u v é s dans la corne droite. I l d i t que 
les œ u f s qu i sont séparés de l 'ovaire sont plus de d ix fois plus petits que ceux qui 

y sont encore a t t a c h é s , et i l croi t que cette d i f fé rence v ient de ce que les œufs , 

lorsqu'ils sont dans les ovaires, renferment encore une autre m a t i è r e qu i est cette 
substance glanduleuse q u ' i l a r e m a r q u é e dans les fol l icules. On verra tout à l'heure 
combien cette opinion est é lo ignée de la vér i t é . 

Quatre jours ap rè s l'accouplement i l en ouvr i t une autre, et i l t rouva dans l ' u n 
des ovaires quatre, et dans l 'autre ovaire trois foll icules vides d ' œ u f s , et dans 
les cornes correspondantes à ces ovaires i l t rouva ces quatre œ u f s d 'un cô té , et les 

trois autres de l 'autre : ces œ u f s é ta ien t plus gros que les premiers q u ' i l avait t rou 
vés trois jours ap rè s l 'accouplement; i ls é t a i en t à peu p rès de la grosseur du plus 
petit plomb dont on se sert pour t i re r aux petits oiseaux (1) , et i l remarqua que 

dans ces œ u f s la membrane in t é r i eu re é ta i t séparée de l ' ex té r i eure , et q u ' i l parais
sait comme u n second œuf dans le premier. Dans une autre, q u i f u t d i sséquée 

c inq jours après l 'accouplement, i l t rouva dans les ovaires six fol l icules vides, et 
autant d 'œufs dans la matrice, à laquelle i ls é t a i en t si peu a d h é r e n t s , qu 'on pou-

(1) Cette comparaison de la grosseur des œufs avec celle du plomb moulé n'est mise ici que pour en donner 
une idée juste, et pour éviler de faire graver la planche de Graaf, où ces œufs sont représentés dans leurs dif
férents états. 



EXPOSITION DES S Y S T È M E S SUR L A G É N É R A T I O N . 59 

vai t , en souff lant dessus, les fa i re aller où on vou la i t : ces œ u f s é t a i en t de la gros

seur d u p l o m b qu 'on appelle c o m m u n é m e n t d u plomb à lièvre ; l a membrane i n t é 

rieure y é t a i t b ien plus apparente que dans les p r é c é d e n t s . E n ayant ouvert une 

autre six jours a p r è s l 'accouplement, i l t rouva dans l ' u n des ovaires six fo l l icu les 

vides, mais seulement c i n q œ u f s dans la corne correspondante de la matr ice ; ces 

c i n q œ u f s é t a i e n t tous c i n q comme a c c u m u l é s en peti t monceau ; dans l 'autre 

ovaire i l v i t quatre foRicules vides, et dans la corne correspondante de la matr ice 

i l ne t rouva q u ' u n œuf . (Je remarquerai en passant que Graaf a eu t o r t de p r é 

tendre que le nombre des œ u f s , ou p l u t ô t des f œ t u s , r é p o n d a i t tou jours au n o m 

bre des cicatrices ou fol l icules vides de l 'ovaire , puisque ses propres observations 

prouvent le contraire.) Ces œ u f s é t a i e n t de la grosseur d u gros p lomb à giboyer, 

ou d'une petite chevrotine. Sept jours a p r è s l 'accouplement, ayant ouvert une 

autre lapine, not re anatomiste t rouva dans les ovaires quelques fol l icules vides, 

plus grands, plus rouges et plus durs que tous ceux q u ' i l avait obse rvés aupara

vant , et i l a p e r ç u t alors autant de tumeurs transparentes, ou , si l ' on veut, autant 

de cellules dans d i f f é r e n t s endroits de la matr ice ; et les ayant ouvertes, i l en t i r a 

les œ u f s q u i é t a i e n t gros comme de petites balles de p lomb appe l ée s vulgai rement 

des postes; l a membrane i n t é r i e u r e é ta i t plus apparente qu'elle ne l 'avai t encore 

é t é , et au dedans de cette membrane i l n ' a p e r ç u t r i en qu une l iqueur t r è s - l i m 

p ide ; les p r é t e n d u s œ u f s , comme l 'on vo i t , avaient en t r è s - p e u de temps t i ré d u 

dehors une grande q u a n t i t é de l iqueur , et s ' é t a i en t a t t a c h é s à la matr ice . Dans 

une autre, q u ' i l d i s s é q u a h u i t jours a p r è s l 'accouplement, i l t rouva dans la ma
tr ice les tumeurs ou cellules qu i contiennent les œ u f s ; mais i l s é t a i e n t t rop a d h é 

rents, R ne pu t les en d é t a c h e r . Dans une autre, q u ' i l ouvr i t neuf jours a p r è s l 'ac

couplement, i l t rouva les cellules q u i contiennent les œ u f s f o r t a u g m e n t é e s , et 

dans l ' i n t é r i e u r de l 'œuf, q u i ne peut plus se d é t a c h e r , i l v i t la membrane i n t é 

r ieure contenant à l 'ordinaire une l iqueur t r è s - c l a i r e ; mais i l a p e r ç u t dans le m i -

Reu de cette l iqueur u n peti t nuage dé l ié . Dans une autre d i s s é q u é e d i x jours 

a p r è s l 'accouplement, ce pet i t nuage s 'é ta i t épa iss i et f o r m a i t u n corps oblong de 

la figure d 'un peti t ver. E n f i n , douze jours a p r è s l 'accouplement, i l reconnut d i s 

t inctement l ' embryon, q u i deux jours auparavant ne p r é s e n t a i t que la figure d 'un 

corps oblong ; i l é t a i t m ê m e si apparent, qu 'on pouvai t en dist inguer les m e m 

bres : dans l a r é g i o n de la poi t r ine i l a p e r ç u t deux points sanguins et deux autres 

points blancs, et dans l 'abdomen une substance mucilagineuse u n peu r o u g e â t r e . 

Quatorze jours a p r è s l 'accouplement, la t ê t e de l ' embryon é ta i t grosse et t ranspa

rente, les yeux p r o é m i n e n t s , l a bouche ouverte, l ' é b a u c h e des oreilles paraissait ; 
l ' é p i n e d u dos, de couleur b l a n c h â t r e , é t a i t r e c o u r b é e vers le s ternum ; i l en sortai t 

de chaque cô t é de petits vaisseaux sanguins, dont les ramif icat ibns s ' é t e n d a i e n t 

sur le dos et jusqu 'aux pieds ; les deux points sanguins avaient grossi c o n s i d é r a 

blement, et se p r é s e n t a i e n t comme les é b a u c h e s des ventr icules du c œ u r ; à cô té 

de ces deux points sanguins on voyai t deux points blancs, q u i é t a i e n t les é b a u c h e s 

des poumons ; dans l 'abdomen o n voya i t l ' é b a u c h e d u foie, q u i é t a i t r o u g e â t r e , et 
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u n petit corpuscule tor t i l lé comme u n fil, qu i étai t celle de l'estomac et des intes
tins : après cela ce n'est plus qu 'un accroissement et u n d é v e l o p p e m e n t de toutes 
ces parties, jusqu'au t r e n t e - u n i è m e j o u r que la femelle du l ap in met bas ses 
petits. 

De ces expér iences , Graaf conclut que toutes les femelles vivipares ont des œ u f s , 
que ces œuf s sont contenus dans les testicules q u ' i l appelle ovaires, qu ' i ls ne peu
vent s'en dé t ache r qu ' ap rè s avoir été fécondés par la semence d u m â l e , et i l d i t 
qu'on se trompe lorsqu'on croit que dans les femmes et les filles i l se d é t a c h e t r è s -
souvent des œ u f s de l 'ovaire ; i l pa r a î t p e r s u a d é que jamais les œ u f s ne se sépa
rent de l 'ovaire qu ' ap rè s leur f éconda t ion par la l iqueur s é m i n a l e du m â l e , ou 
p lu tô t par l 'esprit de cette l iqueur, parce que, d i t - i l , la substance glanduleuse, au 
moyen de laquelle les œ u f s sortent de leurs foll icules, n'est produite q u ' a p r è s une 
copulation q u i doit avoir été féconde . I l p r é t e n d aussi que tous ceux q u i ont cru 
avoir v u des œ u f s de deux ou trois jours déjà gros se sont t r o m p é s , parce que les 
œ u f s , selon l u i , restent plus de temps dans l 'ovaire, quoique f écondés , et qu'au 
l i eu d'augmenter d'abord, i ls d iminuent au contraire j u s q u ' à devenir d ix fois plus 

petits qu'ils n ' é t a i e n t , et que ce n'est que quand i ls sont descendus des ovaires 
dans la matrice, qu ' i ls commencent à reprendre de l'accroissement. 

E n comparant ces observations avec celles de Harvey, on r e c o n n a î t r a a i s é m e n t 

que les premiers et pr incipaux faits l u i avaient é c h a p p é ; et quo iqu ' i l y ait p l u 

sieurs erreurs dans les raisonnements et plusieurs fautes dans les expér iences de 
Graaf, cependant cet anatomiste, aussi bien que Malp ighi , ont tous deux mieux 

v u que Harvey : i ls sont assez d'accord sur le f o n d des observations, et tous deux 

i ls sont contraires à Harvey. Gclui-ci ne s'est pas a p e r ç u des a l t é ra t ions q u i a r r i 
vent à l 'ovaire ; i l n'a pas v u dans la matrice les petits globules q u i contiennent 

l 'œuvre de la géné ra t i on , et que Graaf appelle des œufs ; i l n'a pas m ê m e s o u p ç o n n é 
que le f œ t u s pouvait ê t re tout entier dans cet œuf ; et quoique ses expér iences 
nous donnent assez exactement ce q u i arrive dans le temps de l'accroissement 

du f œ t u s , elles ne nous apprennent r ien, n i du moment de la f é c o n d a t i o n , n i du 

premier déve loppemen t . Schrader, m é d e c i n hollandais, q u i a fa i t u n extrait fo r t 

ample du l ivre de Harvey, et qu i avait une grande v é n é r a t i o n pour cet anatomiste/ 
avoue l u i - m ê m e q u ' i l ne faut pas s'en fier à Harvey sur beaucoup de ehoses, et 

surtout sur ce q u ' i l d i t des premiers temps de la f éconda t ion , et qu'en effet le pou
let est dans l 'œuf avant l ' incubat ion, et que c'est Joseph de Aromatariis q u i l'a obse rvé 

le premier (1) , etc. A u reste, quoique Harvey ait p r é t e n d u que tous les animaux* 
venaient d 'un œuf, i l n'a pas cru que les testicules des femmes continssent des 
œ u f s : ce n'est que par une comparaison du sac q u ' i l croyait avoir v u se former 

dans la matrice aes vivipares, avec le r e v ê t e m e n t et l'accroissement des œ u f s dans 
celle des ovipares, qu ' i l a di t que tous venaient d 'un œuf , et i l n'a f a i t que r é p é 

ter à cet égard ce qu'Aristote avait d i t avant l u i . Le premier qu i ait d é c o u v e r t loà 

(1) Voyez Observ, Justi Schraderl, Amst. 1674, in prœfatione. 

i 
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p r é t e n d u s œ u f s dans les ovaires des femelles est Stenon : dans la dissection q u ' i l 

fit d 'un chien de mer femelle, i l v i t , d i t - i l , des œ u f s dans les testicules, quoique 

cet an ima l soit, comme l ' on sait, v ivipare , et i l ajoute q u ' i l ne doute pas que les 

testicules des femmes ne soient analogues aux ovaires des ovipares, soit que les 

œ u f s des femmes tombent , de quelque f a ç o n que ce puisse ê t r e , dans la matr ice, 

soit q u ' i l n ' y tombe que l a m a t i è r e contenue dans ces œ u f s . Cependant, quoique 

Stenon soit le premier auteur de la d é c o u v e r t e de ces p r é t e n d u s œ u f s , Graaf a 

v o u l u S8 l 'a t t r ibuer , et Swammerdam la l u i a d i s p u t é e , m ê m e avec aigreur : i l a 

p r é t e n d u que V a n H o r n avait aussi reconnu ces œ u f s avant Graaf. I l est v r a i qu 'on 

peut reprocher à ce dernier d'avoir a s s u r é posi t ivement plusieurs choses que l 'ex

p é r i e n c e a d é m e n t i e s , et d 'avoir p r é t e n d u qu 'on pouvai t juger d u nombre des f œ t u s 

contenus dans la matr ice , par le nombre des cicatricules ou fol l icules vides de 

l 'ovaire ; ce q u i n'est po in t v r a i , comme on peut le v o i r par les e x p é r i e n c e s de 

Verrheyen (1) , parcelles de M . M é r y (2) , et par quelques-unes des propres expé* 

riences de Graaf, o ù , comme nous l 'avons r e m a r q u é , i l s'est t r o u v é moins d ' œ u f s 

dans la matrice que de cicatrices sur les ovaires. D'ail leurs nous ferons v o i r que 

ce q u ' i l d i t sur la s é p a r a t i o n des œ u f s et sur la m a n i è r e dont i l s descendent dans 

l a matr ice n'est po in t exact ; que m ê m e i l n'est po in t v r a i que ces œ u f s existent 

dans les testicules des femelles, qu 'on ne les a jamais vus ; que ce qu 'on vo i t dans 

l a matr ice n'est po in t u n œ u f , et que r i en n'est plus m a l f o n d é que les s y s t è m e s 

qu 'on a v o u l u é t a b h r sur les observations de ce fameux anatomiste. 

Cette p r é t e n d u e d é c o u v e r t e des œ u f s dans les testicules des femelles a t t i ra l ' a t 

t en t ion de la p lupa r t des autres anatomistes : i l s ne t r o u v è r e n t cependant que des 

vés i cu l e s dans les testicules de toutes les femelles vivipares sur lesquelles ils p u 

rent fa i re des observations ; mais i l s n ' h é s i t è r e n t pas à regarder ces vés icu les 

comme des œ u f s : i ls d o n n è r e n t aux testicules le n o m d'ovaires, et aux vés i cu le s 

qu ' i l s contiennent le n o m d'œufs. I l s d i ren t aussi, comme Graaf, que dans le m é m o 

ovaire ces œ u f s sont de d i f f é ren te s grosseurs ; que les plus gros dans les ovaires des 

femmes ne sont pas de la grosseur d 'un pet i t pois ; qu ' i ls sont t r è s -pe t i t s dans les 

jeunes personnes de quatorze ou quinze ans, mais que l ' âge et l'usage des hommes 

les fa i t grossir, qu 'on en peut compter plus de v ing t dans chaque ovaire ; que oes 

œ u f s sont f é c o n d é s dans* l 'ovaire par l a part ie spiritueuse de la l iqueur s é m i n a l e 

d u m â l e ; qu'ensuite i l s se d é t a c h e n t et tombent dans la matr ice par les t rompes 

deFal lope, o ù le f œ t u s est f o r m é de la substance i n t é r i e u r e de l 'œuf, et le placenta 

de la m a t i è r e e x t é r i e u r e ; que la substance glanduleuse, q u i n'existe dans l 'ovaire 

q u ' a p r è s une copula t ion f é c o n d e , ne sert q u ' à compr imer l 'œuf et â le fa i re sor t i r 

hors de l 'ovaire, etc. Mais Ma lp igh i , ayant e x a m i n é les choses de plus p r è s , me pa

r a î t avoir f a i t à l ' é g a r d de ces anatomistes ce q u ' i l avait fa i t à l ' éga rd de Harvey au 

sujet d u poulet dans l 'œuf : i l a é té beaucoup plus l o i n qu ' eux ; et, q u o i q u ' i l ait 

0)TomelI, chap.3, édit. de Bruxelles, \710. 
(2) Histoire de VAcadémie, 47C4 
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corr igé plusieurs erreurs avant m ê m e qu'elles fussent reçues , la plupart des p h y 
siciens n'ont pas laissé d'adopter le sentiment de Graaf et des anatomistes dont 
nous venons de parler, sans faire attention aux observations de Malpighi , q u i ce
pendant sont t r è s - impor t an te s , et auxquelles son disciple Va l l i sn i e r i a donne 

beaucoup de poids. 
Val l i sn ier i est de tous les naturalistes celui qu i a p a r l é le plus à fond sur le sujef 

de la généra t ion ; i l a r assemblé tout ce qu'on avait découver t avant l u i sur cette 
m a t i è r e ; et ayant l u i -même , à l'exemple de Malpighi , fa i t u n nombre i n f i n i d'ob
servations, i l me pa ra î t avoir p r o u v é bien clairement que les vés icules qu'on 
trouve dans les testicules de toutes les femelles ne sont pas des œ u f s ; que jamais 
ces vésicules ne se dé tachen t du testicule, et qu'elles ne sont autre chose que les 
réservoi rs d'une lymphe ou d'une l iqueur q u i doit contribuer, d i t - i l , à la généra
t i on et à la féconda t ion d 'un autre œuf ou de quelque chose de semblable à u n œuf, 
qu i contient le f œ t u s tout f o r m é . Nous allons rendre compte des expér iences et 
des remarques de ces deux auteurs, auxquelles on ne saurait donner t rop d'at

tent ion. 
Malpighi , ayant examiné u n grand nombre de testicules de vaches et de quel

ques autres femelles d'animaux, assure avoir t r o u v é , dans tous ces testicules, des 
vésicules de d i f férentes grosseurs, soit dans les femelles encore f o r t jeunes, soit 
dans les femelles adultes ; ces vésicules sont toutes enve loppées d'une membrane 
assez épaisse , dans l ' in té r ieur de laquelle i l y a des vaisseaux sanguins, et elles 
sont remplies d'une espèce de lymphe ou de l iqueur q u i se durc i t et se caille par la 

chaleur du feu, comme le blanc d'œuf. 
Avant le temps on voi t croî t re u n corps ferme et jaune q u i est a d h é r e n t au tes

ticule, qu i est p r o é m i n e n t , et qu i augmente si fo r t q u ' i l devient de la grandeur 
d'une cerise, et qu ' i l occupe la plus grande partie du testicule. Ce corps est com
posé de plusieurs petits lobes anguleux dont la posi t ion est assez i r r égu l i è r e , et i l 

est couvert d'une tunique semée de vaisseaux sanguins et de nerfs. L'apparence et 
la forme in t é r i eu re de ce corps jaune ne sont pas toujours les m ê m e s , mais elles 
varient en di f férents temps; lorsqu ' i l n'est encore que de la grosseur d 'un grain de 
mi l le t , i l a à peu p rès la forme d 'un paquet globuleux dont l ' i n t é r i eu r ne pa ra î t 
ê t re que comme u n tissu variqueux. Très - souven t on remarque une enveloppe ex
té r i eu re , q u i est composée de la substance m ê m e de ce corps jaune, autour des 
vésicules du testicule. 

Lorsque ce corps jaune est devenu à peu près de la grandeur d 'un pois, i l a la 
figure d'une poire, et en dedans vers son centre i l a une petite cav i té remplie de 

l iqueur ; quand i l est parvenu à la grosseur d'une cerise, i l contient une cavi té 
pleine de l iqueur. Dans quelques-uns de ces corps jaunes, lorsqu' i ls sont parvenus 
à leur en t iè re m a t u r i t é , on voi t , d i t Malpighi , vers le centre u n pet i t œuf avec ses 
appendices, de la grosseur d 'un grain de m i l l e t ; et lorsqu'i ls ont j e t é leur œuf , on 
vo i t ces corps épuisés et vides ; i ls ressemblent alors à u n canal caverneux, dans 
lequel on peut in t roduire u n stylet, et la cavi té qu ' i ls renferment et q u i s'est v idée 
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est de la grandeur d 'un pois. On remarquera i c i que Malp igh i d i t n 'avoir v u que 

quelquefois u n œ u f de la grosseur d 'un gra in de m i l l e t dans quelques-uns de ces 

corps jaunes ; on verra, par ce que nous rapporterons dans la suite, q u ' i l s'est 

t r o m p é , et q u ' i l n ' y a jamais d 'œuf dans cette cav i t é , n i r i en q u i y ressemble. I l 

c ro i t que l'usage de ce corps jaune et glanduleux que la nature p rodu i t et fa i t p a r a î 

t re dans de certains temps est de conserver l 'œuf et de le faire sor t i r du testicule, q u ' i l 

appelle Y ovaire, et p e u t - ê t r e de contr ibuer à la g é n é r a t i o n m ê m e de l 'œuf ; par con

s é q u e n t , d i t - U , les vés i cu le s de l 'ovaire, qu 'on y remarque en tou t temps et q u i en 

t o u t temps aussi sont de d i f f é r e n t e s grandeurs, ne sont pas les v é r i t a b l e s œ u f s q u i 

doivent ê t r e f é c o n d é s , et ces vés i cu l e s ne servent q u ' à la product ion d u corps jaune 

o ù l 'œuf doi t se fo rmer . A u reste, quoique ce corps jaune ne se t rouve pas en tout 

temps et dans tous les testicules, on en trouve cependant tou jours les p r e m i è r e s 

é b a u c h e s , et notre observateur en a t r o u v é des indices dans de jeunes gén i s s e s 

nouvel lement n é e s , dans des vaches q u i é t a i e n t pleines, dans des femmes grosses, 

et i l conclut , avec raison, que ce corps jaune et glanduleux n'est pas, comme l'a 

c r u Graaf, u n effet de la f é c o n d a t i o n : selon l u i , cette substance jaune p rodu i t les 

œ u f s i n f é c o n d s q u i sortent de l 'ovaire sans q u ' i l y a i t communica t ion avec le m â l e , 

et aussi les œ u f s f é c o n d s l o r s q u ' i l y a eu communica t ion ; de là ces œ u f s tombent 

dans les trompes ; et tou t le reste s ' exécu t e comme Graaf l 'a déc r i t . 

Ces observations de M a l p i g h i fon t v o i r que les testicules des femelles ne sont pas 

de vrais ovaires, comme la p lupar t des anatomistes le croyaient de son lemps et le 

croient encore a u j o u r d ' h u i ; que les vé s i cu l e s qu' i ls contiennent ne sont pas des 

œ u f s , que jamais ces v é s i c u l e s ne sortent d u testicule pour tomber dans la matr ice, 

et que ces testicules sont, comme ceux d u m â l e , des espèces de r é s e r v o i r s q u i con

t i ennen t une l iqueur qu 'on do i t regarder comme une semence de la femelle, encore 

impar fa i t e , q u i se perfectionne dans le corps jaune et glanduleux, en rempl i t en
sui te l a c a v i t é i n t é r i e u r e et se r é p a n d lorsque le corps glanduleux a acquis une 

e n t i è r e m a t u r i t é : mais avant que de d é c i d e r ce poin t impor tan t , i l faut encore 

rappor ter les observations de V a l l i s n i e r i . On r e c o n n a î t r a que, quoique Malp igh i et 

V a l l i s n i e r i aient tous deux f a i t de bonnes observations, i ls ne les ont pas poussées 

assez l o i n , et qu ' i l s n 'on t pas t i r é de ce qu ' i ls ont f a i t les c o n s é q u e n c e s que leurs 

observations produisaient naturel lement , parce q u ' é t a n t tous deux for tement p r é 

venus d u s y s t è m e des œ u f s et du f œ t u s p r é e x i s t a n t dans l 'œuf, le premier croyait 

avo i r v u l 'œuf dans la l iqueur contenue dans la cav i t é du corps jaune, et le second 

n ' ayan t jamais p u y v o i r cet œuf , n'a pas l a i s sé de croire q u ' i l y é ta i t , parce q u ' i l 
f a l l a i t b i en q u ' i l f û t quelque par t , et q u ' i l ne pouva i t ê t r e nu l l e par t ail leurs. 

V a l l i s n i e r i c o m m e n ç a ses observations, en 1692, sur des testicules de t ru i e . Ces 

testicules ne sont pas c o m p o s é s comme ceux des vaches, des brebis, des jumen t s , 

des chiennes, des â n e s s e s , des c h è v r e s ou des femmes, et comme ceux de beaucoup 

d'autres an imaux femelles vivipares, car i l s ressemblent à une petite grappe de 

ra i s in ; les grains sont ronds, p r o é m i n e n t s en dehors ; entre ces grains i l y en a de 

plus peti ts q u i sont de la m ê m e espèce que les grands, et q u i n 'en d i f f è r e n t que 
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parce qu'ils ne sont pas ar r ivés à leur m a t u r i t é : ces grains ne paraissent pas ê t re 
enveloppés d'une membrane commune; ils sont, d i t - i l , dans les truies, ce que 

' sont dans les vacbes les corps jaunes que Malpighi a observés : i ls sont ronds, 
d'une couleur qu i t ire sur le rouge; leur [surface est p a r s e m é e de vaisseaux san
guins comme les œuf s des ovipares, et tous ces grains ensemble forment une 
masse plus grosse que l'ovaire. On peut, avec u n peu d'adresse et en coupant la 
membrane tout autour, séparer u n à u n ces grains, et les t i rer de l 'ovaire, où i ls 

laissent chacun leur niche. 
Ces corps glanduleux ne sont pas absolument de la m ê m e couleur dans toutes les 

truies : dans les unes i ls sont plus rouges, dans d'autres i l s sont plus clairs ; et i l 
y en a de toutes grosseurs depuis la plus petite j u s q u ' à celle d 'un gra in de raisin. 
E n les ouvrant, on trouve dans leur i n t é r i eu r une cavi té t r iangulaire , plus ou 
moins grande, remplie d'une lymphe ou l iqueur t r è s - l i m p i d e , qu i se caille par le 
feu , et devient blanche comme celle q u i est contenue dans les vés icu les . Va l l i s 
n i e r i espérai t trouver l 'œuf dans quelques-unes de ces cav i tés , et surtout dans 

eelles q u i é ta ien t les plus grandes : mais i l ne le t rouva pas, quo iqu ' i l le che rchâ t 
avec grand soin, d'abord dans tous les corps glanduleux des ovaires de quatre 
truies d i f férentes , et ensuite dans une in f in i t é d'autres ovaires de truies et d'au
tres animaux : jamais i l ne put t rouver l 'œuf que Malp igh i d i t avoir t r o u v é une 

fois ou deux. Mais voyons la suite des observations. 

Au-dessus de ces corps glanduleux, on vo i t les vés icules de l 'ovaire q u i sont en 

plus grand ou en plus petit nombre, selon et à mesure que les corps glanduleux 

sont plus gros ou plus petits; car, à mesure que les corps glanduleux grossissent, 

les vésicules d iminuent . Les unes de ces vés icules sont grosses comme une lent i l le , 
et les autres comme u n grain de mi l l e t . Dans les testicules crus on pourrai t en 
compter v ingt , trente, ou trente-cinq : mais lorsqu'on les f a i t cuire on en voi t un 

plus grand nombre ; et elles sont si a d h é r e n t e s dans l ' i n t é r i eu r du testicule, et si 
fortement a t t achées avec des fibres et des vaisseaux membraneux, q u ' i l n'est pas 
possible de les sépare r du testicule sans rupture des uns ou des autres. 

Ayant examiné les testicules d'une t ru ie q u i n'avait pas encore p o r t é , i l y t rouva, 

comme dans les autres, les corps glanduleux, et dans leur i n t é r i eu r , la cavi té 
tr iangulaire remplie de la lymphe , mais jamais d 'œuf n i dans les unes n i dans les 
autres : les vés icu les de cette truie q u i n'avait pas p o r t é é t a i en t en plus grand 

nombre que celles des testicules des truies qu i avaient dé jà p o r t é ou q u i é ta ien t 

pleines. Dans les testicules d'une autre t ruie q u i é ta i t pleine, et dont les petits 
é ta ien t dé jà gros, notre observateur trouva deux corps glanduleux des plus grands, 

q u i é ta ien t vides et affaissés , et d'autres plus petits q u i é ta ien t dans l 'é ta t o r d i 
naire, et ayant d i s séqué plusieurs autres truies pleines, i l observa que le nombre 

des corps glanduleux éta i t toujours plus grand que celui des f œ t u s ; ce q u i conf i rme 

ce que nous avons di t au sujet des observations de Graaf, et nous prouve qu'elles 

ne sont point exactes à cet égard , ce q u ' i l appelle follicules de l'ovaire n ' é t a n t que les 
corps glanduleux dont i l est i c i question, et leur nombre é t a n t toujours plus grand 
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que celui des f œ t u s . Dans les ovaires d'une jeune t ru i e q u i n 'avai t que quelques 

m o i s , les testicules é t a i e n t d'une grosseur convenable, et s e m é s de vés i cu l e s 

assez g o n f l é e s ; entre ces v é s i c u l e s o n voya i t l a naissance de quatre corps g landu

leux dans l ' u n des testicules, et de sept autres corps glanduleux dans l 'autre 

test icule. 

A p r è s avoir f a i t ses observations sur les testicules des t ru ies , Va l l i sn i e r i r é p é t a 

celles de M a l p i g h i sur les testicules des vaches, et i l t rouva que tou t ce q u ' i l avai t 

d i t é t a i t conforme à l a v é r i t é : seulement V a l l i s n i e r i avoue q u ' i l n 'a jamais p u 

t rouver l 'œuf que M a l p i p h i croyai t avoir a p e r ç u une fois ou deux dans la cav i té i n 

t é r i e u r e d u corps glanduleux, et les e x p é r i e n c e s m u l t i p l i é e s que V a f l i s n i e r i rap

porte sur les testicules des femelles de plusieurs espèces d 'animaux, q u ' i l faisait à 

dessein de t rouver l 'œuf, sans jamais avoir p u r é u s s i r , auraient d û le porter à 

douter de l'existence de cet œ u f p r é t e n d u ; cependant o n verra que, contre ses 

propres e x p é r i e n c e s , le p r é j u g é o ù i l é ta i t d u s y s t è m e des œ u f s l u i a fa i t admettre 

l 'existence de cet œuf , q u ' i l n 'a jamais v u et que jamais personne ne verra . On 

peut di re q u ' i l n'est g u è r e possible de fa i re u n plus grand nombre d ' expé r i ences , 

n i de les fa i re mieux q u ' i l les a faites : car i l ne s'est pas b o r n é à celles que nous 

venons de rapporter , i l en a f a i t plusieurs sur les testicules des brebis ; et i l ob

serve comme une chose p a r t i c u l i è r e à cette e spèce d 'an imal q u ' i l n ' y a jamais 

p lus de corps glanduleux sur les testicules que de f œ t u s dans la matr ice : dans les 

jeunes brebis q u i n 'on t pas p o r t é U n 'y a qu 'un corps glanduleux dans chaque tes

t i cu le ; et lorsque ce corps est épu i sé i l s'en fo rme u n autre ; et si une brebis ne 

porte q u ' u n seul f œ t u s dans sa matr ice , i l n ' y a qu ' un seul corps glanduleux dan? 

les testicules ; sieRe a deux f œ t u s elle a aussi deux corps glanduleux : ce corps oc

cupe la p lus grande part ie d u testicule ; et a p r è s q u ' i l est épu i sé et q u ' i l s'est 

é v a n o u i , i l en pousse u n autre q u i doi t servir à une autre g é n é r a t i o n . 

Dans les testicules d'une â n e s s e i l t rouva des vés icu les grosses comme de petites 

cerises ; ce q u i prouve é v i d e m m e n t que les vés icu les ne sont pas les œ u f s , pu is -

q u ' é t a n t de cette grosseur, quand m ê m e elles pourraient se d é t a c h e r du tes t i 

cule, elles ne pourra ient pas entrer dans les cornes de la matr ice , q u i sont , dans 

cet an imal , t rop é t ro i t e s pour les recevoir. 

Les testicules des chiennes, des louves et des renards femelles, ont à l ' ex t é r i eu r 

une enveloppe ou une espèce de capuchon ou de bourse produi te par l 'expansion 

de la membrane q u i environne la corne de la matr ice . Dans une chienne q u i com

m e n ç a i t à entrer en chaleur, et que le m â l e n 'avait pas encore a p p r o c h é e , V a l l i s 

n i e r i t rouva que cette bourse q u i recouvre le testicule, et q u i n ' y est po in t a d h é 

rente, é ta i t b a i g n é e i n t é r i e u r e m e n t d'une l iqueur semblable à d u pet i t l a i t ; i l y 

t rouva deux corps glanduleux dans le testicule dro i t , q u i avaient env i ron deux 

Ugnes de d i a m è t r e , et q u i tenaient presque toute l ' é t e n d u e de ce testicule. Ces 

corps glanduleux avaient chacun u n pet i t mamelon , dans lequel on voya i t t r è s -

dis t inctement une fente d 'envi ron une demi- l igne de largeur, de laquelle i l sor

ta i t , sans q u ' i l f û t besoin de presser le mamelon , une l iqueur semblable à d u 
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petit la i t assez clair ; et lorsqu'on le pressait i l en sortait une plus grande quan
t i t é , ce qu i fit soupçonne r à notre observateur que cette l iqueur étai t la m ê m e que 
celle qu ' i l avait t rouvée dans l ' i n t é r i eu r du capuchon. I l souffla dans cette fente 
par le moyen d'un petit tuyau, et dans l ' instant le corps glanduleux se gonfla 
dans toutes ses parties, et y ayant in t rodu i t u n fil de soie, i l p é n é t r a a i s é m e n t 
jusqu'au fond ; i l ouvr i t ces corps glanduleux dans le sens que le fil de soie y étai t 
en t r é , et i l t rouva dans leur i n t é r i eu r une cavi té cons idé rab le q u i communiquai t 
à la fente, et q u i contenait aussi beaucoup de l iqueur. Val l i sn ie r i espéra i t tou
jours qu ' i l pourrai t enf in ê t re assez heureux pour y t rouver l 'œuf ; mais, quel
que recherche qu ' i l f î t , et quelque attention qu ' i l e û t à regarder de tous côtés , 
i l ne put [jamais l'apercevoir n i dans l ' un n i dans l 'autre de ces deux corps glan
duleux. A u reste i l crut avoir r e m a r q u é que l ' ex t rémi té de leur mamelon par où 
s 'écoulai t la l iqueur é ta i t resser rée par u n sphincter qu i , comme dans la vessie, 
servait à fermer ou à ouvr i r le canal du mamelon. I l t rouva aussi dans le testi
cule gauche deux corps glanduleux et les m ê m e s cav i tés , les m ê m e s mamelons, 
les m ê m e s canaux et la m ê m e l iqueur q u i en dist i l le ; cette l iqueur ne sortait pas 
seulement par cette ex t r émi t é d u mamelon, mais aussi par une in f in i t é d'autres 

petits trous de l a c i rconfé rence du mamelon ; et n'ayant pu trouver l 'œuf n i dans 
cette l iqueur n i dans la cav i té qu i la contient, i l fît cuire deux de ces corps glan
duleux, e spé ran t que par ce moyen i l pourrai t r e c o n n a î t r e l 'œuf, après lequel, 
d i t - i l , je soupirais ardemment : mais ce f u t en vain , car i l ne t rouva r i en . 

Ayant fa i t ouvr i r une autre chienne q u i avait é té couverte depuis quatre ou c inq 

jours , i l ne t rouva aucune d i f f é rence aux testicules ; i l y avait trois corps glandu
leux faits comme les p r écéden t s , et qu i de m ê m e laissaient dis t i l ler de la l iqueur 
par les mamelons. I l chercha l 'œuf avec grand soin partout, et i l ne pu t le t r o u 
ver n i dans ce corps glanduleux n i dans les autres, q u ' i l examina avec la plus 
grande attention, et m ê m e à la loupe et au microscope ; i l a reconnu seulement, 
avec ce dernier instrument, que ces corps glanduleux sont une espèce de lacis de 

vaisseaux f o r m é s d 'un nombre i n f i n i de petites vés icu les globuleuses, q u i servent 
à filtrer la l iqueur q u i rempl i t la cavi té et q u i sort par l ' ex t r émi t é d u mamelon. 

I l ouvr i t ensuite une autre chienne q u i n ' é t a i t pas en chaleur ; et ayant essayé 
d ' introduire de l 'air entre le testicule et le capuehon q u i le couvre, i l v i t que ce 

capuchon se di latai t t r è s - c o n s i d é r a b l e m e n t , comme se dilate une vessie enflée 

d'air. Ayant en l evé ce capuchon, i l t rouva sur le testicule trois corps glanduleux ; 

mais i l s é t a i en t sans mamelon, sans fente apparente, et i l n'en d is t i l la i t aucune 
l iqueur . 

Dans une antre chienne q u i avait mis bas deux mois auparavant et q u i avait fai t 
c inq petits chiens, i l t rouva c inq corps glanduleux, mais fo r t d i m i n u é s de vo

lume, et q u i c o m m e n ç a i e n t à s 'ob l i té rer sans produire de cicatrices. I l restait 
encore dans leur mi l i eu une petite c a v i t é ; mais elle é ta i t sèche et vide de toute 
l iqueur . 

Non content de ces expé r i ences et de plusieurs autres que j e ne rapporte pas, 
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V a l l i s n i e r i , q u i v o u l a i t absolument t rouver le p r é t e n d u œuf , appela les "meil leurs 

anatomistes de son pays» entre autres M . Morgagni ; et ayant ouvert une jeune 

chienne q u i é t a i t en chaleur pour la p r e m i è r e fo i s , et q u i avait é t é couverte t ro is 

j ou r s auparavant, i l s reconnurent les v é s i c u l e s des testicules, les corps g landu

leux , leurs mamelons, l eur canal et la l iqueur q u i en d é c o u l e et q u i est aussi dans 

leur c a v i t é i n t é r i e u r e , mais jamais i l s ne v i r en t d 'œuf dans aucun de ces corps 

glanduleux. I l f i t ensuite des e x p é r i e n c e s dans le m ô m e dessein sur des chamois 

femelles, sur des renards femelles, sur des chattes, sur u n grand nombre de sou

r i s , etc. : i l t rouva dans les testicules de tous ces an imaux tou jou r s les vé s i cu l e s , 

souvent les corps glanduleux et l a Uqueur qu ' i l s contiennent , mais jamais i l ne 

t rouva d 'œuf . 

E n f i n voulan t examiner les testicules des femmes, i l eut occasion d 'ouvr i r une 

jeune paysanne m a r i é e depuis quelques a n n é e s , q u i s 'é ta i t t u é e en tombant d ' u n 

arbre. Quoiqu'elle f û t d 'un b o n t e m p é r a m e n t et que son m a r i f û t robuste et de 

b o n â g e , elle n 'avai t p o i n t eu d'enfants. I l chercha si la cause de la s t é r i l i t é de 

cette f emme ne se d é c o u v r i r a i t pas dans les testicules ; et i l t rouva en effet que les 
vés i cu le s é t a i e n t toutes remplies d'une m a t i è r e n o i r â t r e et corrompue. 

Dans les testicules d'une fille de d i x - h u i t ans q u i avait é t é é levée dans u n c o u 

vent , et q u i , selon toutes les apparences, é t a i t vierge, i l t rouva le testicule d ro i t u n 

peu plus gros que le gauche ; i l é t a i t de figure o v o ï d e , et sa superficie é t a i t u n peu 

i n é g a l e : cette i n é g a l i t é é t a i t p rodui te par la p r o t u b é r a n c e de c i n q ou six v é s i c u l e s 

de ce testicule q u i a v a n ç a i e n t au dehors. On voya i t d u cô té de la t rompe une de 

ces vés i cu le s q u i é t a i t plus p r o é m i n e n t e que les autres, et dont le mamelon avan

ça i t au dehors, à peu p r è s comme dans les femelles des an imaux lorsque commence 

l a saison de leurs amours . A y a n t ouvert cette v é s i c u l e i l en sort i t u n j e t de 

l y m p h e . I l y avait autour de cette vé s i cu l e une m a t i è r e glanduleuse en fo rme de 

demi- lune et d'une couleur jaune t i r a n t sur le rouge. I l coupa transversalement 

le reste de ce testicule, o ù i l v i t beaucoup de vés icu les remplies d'une l iqueur l i m 

pide, et i l remarqua que l a t rompe correspondante à ce testicule é t a i t f o r t rouge 

et u n plus grosse que l 'autre , comme i l l 'avait o b s e r v é plusieurs fois sur les ma

trices des femelles d 'an imaux lorsqu'elles sont en chaleur. 

Le testicule gauche é t a i t aussi sain que le dro i t , mais i l é t a i t plus blanc et plus 

u n i à sa surface ; car, q u o i q u ' i l y e û t quelques vés i cu le s u n peu p r o é m i n e n t e s , i l 

n ' y en avait cependant aucune q u i so r t î t en forme de mamelon : elles é t a i e n t 

toutes semblables les unes aux autres, et sans m a t i è r e glanduleuse, et l a t rompe 

correspondante n ' é t a i t n i gonf l ée n i rouge. 

Dans une petite fille de c i n q ans, i l t rouva les testicules avec leurs v é s i c u l e s , 

leurs vaisseaux sanguins, leurs fibres et leurs nerfs . 

Dans les testicules d'une femme de soixante ans, i l t rouva quelques vé s i cu l e s et 

les vestiges de l 'ancienne substance glanduleuse, q u i é t a i t comme autant de gros 

points d'une m a t i è r e de couleur jaune-brune et obscure. 

De toutes ces observations, V a l l i s n i e r i conclut que l 'ouvrage de la g é n é r a t i o n se 
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fa i t dans les testicules de l a femelle, qu ' i l regarde toujours comme des ovaires, _ 
quoiqu ' i l n 'y ait jamais t r o u v é d 'œuf s , et q u ' i l ait d é m o n t r é au contraire que les 
vés icules ne sont pas des œ u f s . I l d i t aussi q u ' i l n'est pas nécessa i re que la se
mence du m â l e entre dans la matrice pour f éconder l 'œuf ; i l suppose que cet œuf 
sort par le mamelon du corps glanduleux après qu ' i l a été f écondé dans l 'ovaire, 
que de là i l tombe dans la t rompe, où i l ne s'attache pas d'abord, q u ' i l descend et 
s'augmente peu à peu, et qu 'enfin i l s'attache à l a matrice. I l ajoute q u ' i l est 
p e r s u a d é que l 'œuf est caché dans la cavi té d u corps glanduleux, et que c'est 
l à que se fa i t tout l'ouvrage de l a ^ f é c o n d a t i o n , quoique, d i t - i l , n i m o i n i aucun 
des anatomistes en qu i j ' a i eu pleine confiance, n'ayons jamais v u n i t r o u v é cet 

œuf. 
Selon l u i , l 'esprit de la semence d u m â l e monte à l 'ovaire, p é n è t r e l 'œuf et 

donne le mouvement au f œ t u s q u i est p r éex i s t an t dans cet œuf . Dans l 'ovaire de 
la p remiè re femme é ta ien t contenus des œ u f s , q u i non-seulement renfermaient en 
petit tous les enfants qu'elle a faits ou qu'elle pouvait fa i re , mais encore toute la 
race humaine, toute sa pos té r i t é j u s q u ' à l ' ex t inc t ion de l ' espèce . Que si nous ne 

pouvons pas concevoir ce d é v e l o p p e m e n t i n f i n i et cette petitesse e x t r ê m e des i n 

dividus contenus les uns dans les autres à l ' i n f i n i , c'est, d i t - i l , l a faute de notre 
esprit, dont nous reconnaissons tous les jours la faiblesse : i l n 'en est pas moins 
v r a i que tous les animaux q u i ont é té , sont et seront, ont é té c réés tous à la fois, et 

tous r e n f e r m é s dans les p r e m i è r e s femelles. L a ressemblance des enfants à leurs 
parents ne vient , selon l u i , que de l ' imagina t ion de la m è r e ; l a force de cette 

imagina t ion est si grande et si puissante sur le f œ t u s , qu'elle peut produire des 

taches, des m o n s t r u o s i t é s , des d é r a n g e m e n t s de parties, des accroissements extra

ordinaires, aussi bien que des ressemblances parfaites. 
Ce sys t ème des œ u f s , par lequel, comme l 'on vo i t , on ne rend raison de r ien , et 

q u i est si m a l f o n d é , aurait cependant e m p o r t é les suffrages unanimes de tous les 
physiciens, si dans les premiers temps qu 'on a vou lu l ' é t ab l i r , on n ' e û t pas fa i t u n 
autre sys t ème f o n d é sur la découve r t e des animaux s p e r m a t i q ù e s . 

Cette découver te , qu'on doi t à Leeuwenhoek et à H a r t s s o ë k e r , a é té conf i rmée 
par Andry , Val l i sn ier i , Bourguet, et par plusieurs autres observateurs. Je vais rap
porter ce qu'i ls ont d i t de ces animaux s p e r m a t i q ù e s qu' i ls ont t r o u v é s dans la 
liqueur sémina le de tous les animaux m â l e s ; i ls sont en si grand nombre , que la 
semence pa ra î t en ê t re composée en entier, et Leeuwenhoek p r é t e n d en avoir v u 
plusieurs mil l iers dans une goutte plus petite que le plus pet i t g ra in de sable. 
On les trouve, disent ces observateurs, en nombre prodigieux dans tous les an i 
maux mâ les ; et on n'en trouve aucun dans les femelles; mais dans les m â l e s on 
les trouve, soit dans la semence r é p a n d u e au dehors par les voies ordinaires, soit 
dans celle qu i est contenue dans les vés icu les s é m i n a l e s qu 'on a ouvertes dans des 
animaux vivants. I l y en a moins dans la l iqueur contenue dans les testicules, que 
dans celle des vés icu les s émina l e s , parce qu'apparemment la semence n 'y est pas 
e n t i è r e m e n t pe r fec t ionnée . Lorsqu'on expose cette l iqueur de l 'homme à une chaleur, 
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m ê m e m é d i o c r e , elle s 'épaiss i t , le mouvement de ces an imaux cesse assez prompte-
m e n t ; mais s i on la laisse r e f ro id i r , elle se dé la i e , et les an imaux conservent leur 

mouvement longtemps, et j u s q u ' à ce que la l iqueur vienne à s ' épa iss i r par le des

s è c h e m e n t . Plus la l iqueur est d é l a y é e , plus le nombre de ces animalcules p a r a î t 

s'augmenter, et s'augmente en effet au po in t qu 'on peut r é d u i r e et d é c o m p o s e r , 

pou r a insi d i re , toute l a substance de la semence en petits an imaux , en la m ê l a n t 

avec quelque Rqueur d é l a y a n t e , comme avec de l 'eau ; et lorsque le mouvement 

de ces animalcules est p r ê t à finir, soit à cause de la chaleur, soit par le d e s s è c h e 

men t , i l s paraissent se rassembler de plus p r è s , et i l s on t u n mouvement c o m 

m u n de t o u r b i l l o n dans le centre de l a petite goutte qu 'on observe, et i ls sem

blent p é r i r tous dans le m ê m e instant , au l i e u que dans u n plus grand vo lume 

de l iqueur on les vo i t a i s é m e n t p é r i r successivement. 

Ces animalcules sont, disent-ils, de d i f f é r e n t e figure dans les d i f f é r e n t e s e spèces 

d 'animaux : cependant i l s sont tous longs, menus et sans membres; i l s se meu

vent avec r a p i d i t é et en tous sens. L a m a t i è r e q u i contient ces an imaux est, comme 

j e l ' a i d i t , beaucoup plus pesante que le sang. De la semence de taureau a d o n n é à 

Verrheyen, par la ch imie , d'abord d u flegme, ensuite une q u a n t i t é assez c o n s i d é 

rable d 'hui le f é t i de , mais peu de sel v o l a t i l en p ropor t ion , et beaucoup plus de 

terre q u ' i l n 'aura i t c r u (1 ) . Cet auteur p a r a î t surpris de ce qu'en rec t i f iant la R-

queur d i s t i l l ée i l ne pu t en t i r e r des esprits; et comme i l é t a i t p e r s u a d é que la 

semence en contient une grande q u a n t i t é , i l a t t r ibue leur é v a p o r a t i o n à leur t rop 

grande s u b t i l i t é : mais ne peut -on pas croire avec plus de fondement qu'elle n 'en 

contient que peu ou poin t d u t ou t ? L a consistance de cette m a t i è r e et son odeur 

n'annoncent pas q u ' i l y ait des esprits ardents, q u i d'ailleurs ne se t rouvent en 

abondance que dans les l iqueurs f e r m e n t é e s ; et à l ' égard des esprits volat i ls , on 

sait que les cornes, les os et les autres parties solides des animaux en donnent plus 

que toutes les l iqueurs d u corps an imal . Ce que les anatomistes ont donc a p p e l é 

esprits s é m i n a u x , aura seminalis, pour ra i t b ien ne pas exister; et certainement ce 

ne sont pas ces esprits q u i agitent les particules qu 'on v o i t se mouvo i r dans les 

Rqueurs s é m i n a l e s . Mais pour qu 'on soit plus en é t a t de prononcer sur la nature 

de la semence et sur celle des an imaux s p e r m a t i q ù e s , nous allons rapporter les 

principales, observations qu 'on a faites sur ce sujet . 

Leeuwenhoek ayant o b s e r v é la semence du coq, y v i t des an imaux semblables 

par la figure aux anguil les de r iv i è re , mais s i petits, q u ' i l p r é t e n d que cinquante 

m i l l e de ces animalcules n ' é g a l e n t pas la grosseur d 'un g ra in de sable. Dans l a 

semence d u rat , i l en fau t plusieurs mi l l i e r s pour faire l ' é p a i s s e u r d 'un cheveu, etc. 

Cet excellent observateur é ta i t p e r s u a d é que la substance e n t i è r e d e l à semence n'est 

qu ' un amas de ces animaux. I l a o b s e r v é ces animalcules dans la semence de 

l 'homme, des an imaux q u a d r u p è d e s , des oiseaux, des poissons, des coquillages, des 

insectes. Ceux de la semence de la sauterelle sont longuets et f o r t menus : i ls pa-

(0 Voyez Verrheyen, Supp. anat., tome. I I , pag. 69. 
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raissent a t t achés , d i t - i l , par leur ex t rémi té supér ieure ; et leur autre ex t r émi t é , q u i l 
appelle leur queue, a u n mouvement t r è s - v i f , comme serait celui de la queue u n 
•serpent dont la tê te et la partie supér i eu re du corps seraient immobiles. Lorsqu on 
observe la semence dans les temps où elle n'est pas encore parfaite, par exemple, 
quelque temps avant que les animaux cherchent à se joindre, i l p r é t e n d avoir v u 

les m ê m e s animalcules, mais sans aucun mouvement, au l i eu que quand l a saison 
de leurs amours est ar r ivée , ces animalcules se remuent avec une grande v ivac i té . 

Dans la semence de la grenouille m â l e i l les v i t d 'abord imparfai ts et sans m o u 
vement, et quelque temps après i l les trouva vivants ; i ls sont si petits q u ' i l en faut , 
d i t - i l , d ix mi l l e pour égaler la grosseur d 'un seul œuf de la grenouille femelle. A u 
reste ceux q u ' i l t rouva dans les testicules de la grenouille n ' é t a i e n t pas vivants , 
mais seulement ceux q u i é ta ient dans la l iqueur s émina l e en grand volume, où 

ils prenaient peu à peu la vie et le mouvement. 
Dans la semence de l 'homme et dans celle du chien, i l p r é t e n d avoir v u des 

animaux de deux espèces , q u ' i l regarde, les uns comme m â l e s , et les autres comme 
femelles; et ayant e n f e r m é dans u n petit verre de la semence de chien, i l d i t que 
le premier j o u r i l mouru t u n grand nombre de ces petits animaux, que le second 

et le t ro i s i ème j o u r i l en mouru t encore plus, q u ' i l en restait f o r t peu de vivants 

le q u a t r i è m e j o u r ; mais qu'ayant r épé té cette observation une seconde fois sur la 
semence d u m ê m e chien, i l y t rouva encore au bout de sept jours des animalcules 

vivants, dont quelques-uns nageaient avec autant de vitesse qu ' i ls nagent o r d i -

rement dans la semence nouvellement extraite de l ' an imal , et qu'ayant ouvert une 
chienne qu i avait été couverte trois fois par le m ê m e chien quelque temps avant 

l'observation, i l ne pu t apercevoir avec les yeux seuls, dans l 'une des cornes de la 
matrice, aucune l iqueur sémina le du m â l e , mais qu'au moyen du microscope i l y 

trouva des animaux s p e r m a t i q ù e s du chien, q u ' i l les t rouva aussi dans l 'autre 
corne de la matrice, et qu'ils é t a ien t en t r è s - g r a n d e q u a n t i t é dans cette partie de 

la matrice q u i est voisine du vagin ; ce q u i , d i t - i l , prouve é v i d e m m e n t que la l i 

queur sémina le du m â l e é ta i t en t rée dans la matrice, ou d u moins que les animaux 

s p e r m a t i q ù e s du chien y é ta ien t a r r ivés par leur mouvement, qu i peut leur faire 
parcourir quatre ou cinq pouces de chemin en une demi-heure. Dans la matrice 

d'une femelle de lap in q u i venait de recevoir le m â l e , i l observa aussi une q u a n t i t é 

i n û n i e de ces animaux s p e r m a t i q ù e s du m â l e : i l d i t que le corps de ces animaux 

est rond, qu'ils ont de longues queues, et qu'i ls changent souvent de f igure , sur

tout lorsque la m a t i è r e humide dans laquelle i ls nagent s ' évapore et se des sèche . 
Ceux qu i prirent la peine de répé te r les observations de Leeuwenhoek les t r o u 

v è r e n t assez conformes à la vér i t é : mais i l y en eut q u i voulurent encore e n c h é r i r 
sur ses découver tes , et Dalenpatius, ayant obse rvé la l iqueur s é m i n a l e de l 'homme, 

p r é t e n d i t non-seulement y avoir t r o u v é des animaux semblables aux t ê t a r d s q u i 
doivent devenir des grenouilles, dont le corps l u i parut à peu p r è s gros comme 

u n grain de froment , dont la queue é ta i t quatre à c inq fois plus longue que le 
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corps; q u i se mouva ien t avec une grande ag i l i t é et f rappaient avec l a queue l a 

l iqueur dans laquelle i l s nageaient; mais , chose plus merveilleuse, i l v i t u n de ces 

an imaux se d é v e l o p p e r , ou p l u t ô t qu i t t e r son enveloppe : c 'é ta i t u n corps h u m a i n , 

dont i l d is t ingua t r è s - b i e n , d i t - i l , les deux jambes, les deux bras, la poi t r ine et la t ê t e , 

à laquelle l 'enveloppe servait de capuchon (1 ) . Mais, par les figures m ê m e s que cet 

auteur a d o n n é e s de ce p r é t e n d u embryon q u ' i l a v u sor t i r de son enveloppe, i l est 

é v i d e n t que le f a i t est f aux : i l a c r u vo i r ce q u ' i l d i t , mais i l s'est t r o m p é ; car cet 

embryon , t e l q u ' i l le d é c r i t , aurait é té plus f o r m é au sor t i r de son enveloppe et en 

q u i t t a n t sa cond i t i on de ver spermatique, q u ' i l ne l'est en effet au bout d 'un mois 

o u de c i n q semaines dans la matrice m ê m e de la m è r e : aussi cette observation de 

Dalenpatius, au l i e u d 'avoir é t é c o n f i r m é e par d'autres observations, a é té r e j e t ée de 

tous les naturalistes, dont les p lus exacts et les plus e x e r c é s à observer n 'ont v u 

dans cette l iqueur de l ' homme que de petits corps ronds ou oblongs, q u i parais

saient avoir de longues queues, mais sans autre organisat ion e x t é r i e u r e , sans m e m 

bres, comme sont aussi ces petits corps dans l a semence de tous les autres animaux. 

On pour ra i t d i re que Pla ton avait d e v i n é ces an imaux s p e r m a t i q ù e s q u i devien

nent des hommes ; car i l d i t à l a fin d u T i m é e (2) : « V u l v a quoque mat r ixque i n 

» f emin i s eadem ratione an imal av idum generandi, quando p rocu l a f œ t u per eetatis 

» florem aut u l t r a d iu t ius det inetur , œgre fe r t m o r a m ac p l u r i m u m ind igna tu r , 

ï> passimque per corpus oberrans, meatus spir i tus i n t e rc lud i t , respirare n o n s in i t , 

» extremis v e x â t angusti is , morb is denique omnibus p remi t , quousque u t r o r u m -

î) que cupido amorque quasi ex arboribus f œ t u m f r u c t u m v e producunt , i p sum 

» deinde deeerpunt, et i n ma t r i cem ve lu t agrum inspergunt : h inc an imal ia p r i -

y> m u m taRa, u t nec propter parv i ta tem v idean tu r , necdum appareant fo rmata 

» conc ip iun t : m o x quss conflaverant, explicant, ingent ia intus enu t r iun t , de-

» m u m educunt i n l u c e m , animaUumque generationem per f ic iun t . » H i p p o -

erate, dans son t r a i t é de Diœta, p a r a î t ins inuer aussi que les semences d 'ani

maux sont remplies d 'animalcules ; D é m o c r i t e parle de certains vers q u i prennent 

l a figure humaine ; Aris to te d i t que les premiers hommes sort i rent de la terre sous 

l a f o rme de vers : mais n i l ' a u t o r i t é de P la ton , d 'Hippocrate, de D é m o c r i t e et d 'A-

ris tote , n i l 'observation de Dalenpatius, ne feront recevoir cette idée , que ces vers 

s p e r m a t i q ù e s sont de petits hommes c a c h é s sous une enveloppe ; car elle est év i 

demment contraire à l ' expé r i ence et à toutes les autres observations. 

VaRisn ier i et Bourguet , que nous avons c i tés , ayant f a i f ensemble des observa

t ions sur l a semence d 'un l ap in , y v i r en t des petits vers, dont l 'une des e x t r é m i t é s 

é t a i t p lus grosse que l 'autre : i l s é t a i e n t f o r t v i f s , i ls partaient d 'un endroit pour 

al ler à u n autre, et f rappaient l a Rqueur de leur queue ; quelquefois i ls s ' é leva ien t , 

quelquefois i l s s'abaissaient, d'autres fois i l s se tournaient en rond et se contour

naient comme des serpents; e n f i n , d i t V a l l i s n i e r i , j e reconnus clairement qu ' i l s 

(1) Voyez Nouvelles de la république des lettres, année 1699, pag. 532. 
(2) Page 1088, trad. de Marc. Ficin. 
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é ta ien t de vrais animaux : « E g l i r iconobbi , e g l i giudicai senza dubitamento 
» alcuno per v e r i , verissimi, arciverissimi ve rmi (1 ) . » Cet auteur, q u i é ta i t p r é 

venu du sys t ème des œ u f s , n'a pas laissé d'admettre les vers s p e r m a t i q ù e s , et de 

les r econna î t r e , comme l 'on voi t , pour de vrais animaux. 
M . A n d r y , ayant fa i t des observations sur ces vers s p e r m a t i q ù e s de l 'homme, 

p r é t e n d qu'i ls ne se trouvent que dans l 'âge propre à la g é n é r a t i o n ; que dans la 
p r e m i è r e jeunesse et dans la grande vieillesse i ls n'existent p o i n t ; que dans les 
sujets i n c o m m o d é s de maladies véné r i ennes on n'en trouve que p e u , et qu'ils y 
sont languissants et morts pour la p lupar t ; que dans les parties de la généra t ion 
des impuissants on n'en voi t aucun qu i soit en vie ; que ces vers dans l 'homme ont 
l a tê te , c ' es t -à -d i re l'une des ex t rémi tés , plus grosse, par rapport à l 'autre ex t r é 
m i t é , qu'elle ne l'est dans les autres animaux; ce q u i s'accorde, d i t - i l , avec la 

f igure d u f œ t u s et de l 'enfant , dont la t ê t e en effet est beaucoup plus grosse, par 
rapport au corps, que celle des adultes; et i l ajoute que les gens qui font trop 
d'usage des femmes n'ont ordinairement que t r è s - p e u ou point du tout de ces 
animaux. 

Leeuwenhoek, A n d r y et plusieurs autres, s 'opposèren t donc de toutes leurs forces 

au sys t ème des œ u f s ; i ls avaient découver t dans la semence de tous les mâ le s des 

animalcules vivants : i ls prouvaient que ces animaux ne pouvaient pas ê t r e regar
dés comme des habitants de cette l iqueur, puisque leur volume é ta i t plus grand 
que celui de la l iqueur m ê m e ; que d'ailleurs on ne t rouvai t r i en de semblable, n i 
dans le sang, n i dans les autres liqueurs d u corps des animaux : i ls disaient que les 
femelles ne fournissant r ien de pareil , r ien de v ivant , i l é t a i t év iden t que la fécon
d i t é qu'on leur at t r ibuai t , appartenait au contraire aux m â l e s ; q u ' i l n ' y avait que 

dans la semence de ceux-ci où l ' on v î t quelque chose de v i v a n t ; que ce qu'on y 
voyait , é ta i t de vrais animaux, et que ce f a i t tout seul a v a n ç a i t plus l 'explication 
de la géné ra t ion que tout ce qu 'on avait i m a g i n é auparavant, puisqu'en effet ce 
q u ' i l a de plus dif f ic i le à concevoir dans la g é n é r a t i o n , c'est la product ion du v i 
vant ; que tout le reste est accessoire, et qu'ainsi on ne pouvait pas douter que ces 

petits animaux ne fussent des t inés à devenir des hommes ou des animaux parfaits 
de chaque espèce : et lorsqu'on opposait aux partisans de ce s y s t è m e , q u ' i l ne pa

raissait pas naturel d'imaginer que de plusieurs mi l l ions d'animaux, q u i tous pou

vaient devenir u n homme, i l n 'y en eut qu 'un seul q u i eû t cet avantage; lorsqu'on 
leur demandait pourquoi cette profus ion inu t i l e de germes d'hommes, i ls r é p o n 

daient que c 'étai t la magnificence ordinaire de la nature ; que dans les plantes et 

dans les arbres on voyait bien que de plusieurs mi l l i ons de graines qu' i ls p rodu i 
sent naturellement, i l n'en réuss i t qu 'un t r è s -pe t i t nombre, et qu'ainsi on ne devait 

point ê t re é tonné de celui des animaux s p e r m a t i q ù e s , quelque prodigieux q u ' i l f û t . 
Lorsqu'on leur objectait la petitesse in f in ie du ver spermatique, c o m p a r é à l 'homme, 

i ls r é p o n d a i e n t par l'exemple de la graine des arbres, de l 'o rme, par exemple, l a -

(1) Vid. Opère iel cav.Vallisnieri, tom. I I , pag. prima Col. 
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quelle c o m p a r é e à l ' i n d i v i d u par fa i t est aussi f o r t petite, et i ls a jouta ient avec assez 

de fondement des raisons m é t a p h y s i q u e s , par lesquelles i l s prouvaient que le grand 

et le pet i t n ' é t a n t que des relat ions, le passage d u pet i t au g r a n d , ou d u grand au 

pet i t s ' exécu te par la nature avec encore plus de fac i l i t é que nous n 'en avons à le 
concevoir. 

D'ail leurs, d isaient- i ls , n 'a-t-on pas des exemples t r è s - f r é q u e n t s de t ransforma
t i o n dans les insectes? ne v o i t - o n pas de peti ts vers aquatiques devenir des an i 

maux a i l és , par u n s imple d é p o u i l l e m e n t de leur enveloppe, laquelle cependant 

é t a i t leur fo rme e x t é r i e u r e et apparente? les animaux s p e r m a t i q ù e s , par une pareil le 

t r a n s f o r m a t i o n , ne peuvent-i ls pas devenir des an imaux parfai ts? T o u t concourt 

donc, concluaient-i ls , à favoriser ce s y s t è m e sur la g é n é r a t i o n , et à fa i re rejeter le 

Sys t ème des œ u f s ; et s i l ' on veut absolument, disaient quelques-uns, que dans les 

femelles des vivipares i l y ai t des œ u f s comme dans celles des ovipares, ces œ u f s 

dans les unes et dans les autres ne seront que la m a t i è r e n é c e s s a i r e à l'accroisse

men t d u ver spermatique ; R entrera dans l 'œuf par le p é d i c u l e q u i l 'a t tachait â 

l 'ovaire , i l y t rouvera une nour r i tu re p r é p a r é e pour l u i ; tous les vers q u i n 'auront 

pas é té assez heureux pour rencontrer cette ouverture d u p é d i c u l e de l 'œuf p é r i 

r o n t ; ce lui q u i seul aura enf i l é ce chemin arr ivera à sa t r ans format ion . C'est par 

cette ra ison q u ' i l existe u n nombre prodigieux de ces petits an imaux ; que la d i f f i 

c u l t é de rencontrer u n œuf et ensuite l 'ouverture d u p é d i c u l e de cet œ u f ne peut 

ê t r e c o m p e n s é e que par le nombre i n f i n i des vers; i l y a u n m i l l i o n , si l ' on veu t , à 

par ier contre u n , qu ' un t e l ver spermatique ne rencontrera pas le péd i cu l e de 

l ' œ u f ; mais aussi R y a u n m i l l i o n de vers : dès lors i l n ' y a plus qu 'un à parier 

contre u n que le p é d i c u l e de l 'œuf sera enf i lé par u n de ces vers ; et lo r squ ' i l y est 

une fo is e n t r é et q u ' i l s'est l ogé dans l 'œuf , u n autre ne peut plus y entrer, parce 

que, disaient- i ls , le premier ver bouche e n t i è r e m e n t le passage, ou bien i l y a une 

soupape à l ' e n t r é e d u p é d i c u l e q u i peut jouer lorsque l 'œuf n'est pas absolument 

p l e i n : mais lorsque le ver a a c h e v é de r e m p l i r l 'œuf , la soupape ne peut p lus s'ou

v r i r , quoique p o u s s é e par u n second ver. Cette soupape d'ail leurs est f o r t b ien i m a 

g inée , parce que s ' i l p rend envie au premier ver de ressortir de l 'œuf , elle s'oppose 

à son d é p a r t , R est ob l igé de rester et de se t ransformer : le ver spermatique est 

alors le v r a i f œ t u s ; la substance de l 'œuf le n o u r r i t , les membranes de cet œ u f l u i 

servent d'enveloppe, et lorsque la n o u r r i t u r e contenue dans l 'œuf commence à l u i 

manquer , i l s'appUque à la peau i n t é r i e u r e de la matr ice , et t i re ainsi sa nou r r i t u r e 

d u sang de l a m è r e , j u s q u ' à ce que par son poids et par l ' augmentat ion de ses forces 

i l rompe en f in ses Rens pour ven i r au monde. 

Par ce s y s t è m e , ce n'est plus la p r e m i è r e femme q u i renfermai t toutes les races 

passées , p r é s e n t e s et fu tures ; mais c'est le premier homme q u i en effet contenait 

toute sa p o s t é r i t é . Les germes p r é e x i s t a n t s ne sont p lus des embryons sans v ie , 

r e n f e r m é s comme de petites statues dans des œ u f s contenus à l ' i n f i n i les uns dans 

les autres ; ce sont de peti ts animaux, de petits homoncules o r g a n i s é s et actueRe-

ment v ivan ts , tous r e n f e r m é s les uns dans les autres, auxquels i l ne manque r i en , 
V. ' 10 
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et qu i deviennent des animaux parfaits et des hommes par u n simple déve loppe
ment a idé d'une transformation semblable à celle que subissent les insectes avant 

que d'arriver à leur é ta t de perfection. 
Comme ces deux sys tèmes des vers s p e r m a t i q ù e s et des œ u f s partagent aujour

d 'hui les physiciens, et que tous ceux qu i ont écr i t nouvellement sur la g é n é r a 
t i o n ont adop té l 'une ou l 'autre de ces opinions, i l nous p a r a î t nécessa i re de les 
examiner avec soin, et de faire voir que non-seulement elles sont insuffisantes pour 
expliquer les p h é n o m è n e s de la généra t ion , mais encore qu'elles sont appuyées sur 

des suppositions dénuées de toute vraisemblance. 
Toutes les deux supposent le p rogrès à l ' i n f i n i , q u i , comme nous l'avons di t , est 

moins une supposition raisonnable qu'une i l lu s ion de l 'espri t ; u n ver spermatique 
est plus de mi l l e mi l l ions de fois plus petit qu 'un homme : si donc nous supposons 
que la grandeur de l 'homme soit prise pour l ' un i t é , la grandeur du ver spermatique 
ne pourra ê t re exp r imée que par la f rac t ion 4 0 0 0 u

4

0 0 0 0 0 , c 'es t -à-dire par u n nombre 
de dix chiffres, et comme l 'homme est au ver spermatique de la p r e m i è r e généra
t i o n en m ê m e raison que ce ver est au ver spermatique de la seconde généra t ion , 
l a grandeur, ou p lu tô t la petitesse du ver spermatique de la seconde géné ra t i on ne 
pourra ê t re exp r imée que par u n nombre composé de d ix -neu f chiffres, et par la 
m ê m e raison la petitesse d u ver spermatique de l a t ro i s i ème g é n é r a t i o n ne pourra 
ê t r e expr imée que par u n nombre de v ing t -hu i t chiffres ; celle du ver spermatique 
d e l à q u a t r i è m e géné ra t i on sera expr imée par u n nombre de trente-sept chiffres; 
celle du ver spermatique de la c i n q u i è m e géné ra t i on par u n nombre de quarante-six 
chiffres, et celle du ver spermatique de la s ix ième géné ra t ion par u n nombre de cin
quante-cinq chiffres. Pour nous former une idée d e l à petitesse r ep résen tée par cette 
f rac t ion , prenons les dimensions de la s p h è r e de l 'univers depuis le soleil jusqu 'à 
Saturne, en supposant le soleil u n m i l l i o n de fois plus gros que la terre et éloigné de 
Saturne de mi l l e fois le d i a m è t r e solaire, nous trouverons q u ' i l ne faut que qua

rante-cinq chiffres pour exprimer le nombre des lignes cubiques contenues dans 
cette sphè re ; et en r é d u i s a n t chaque l igne cubique en m i l l e mi l l ions d'atomes, i l 
ne faut que cinquante-quatre chiffres pour en exprimer le nombre : par conséquent 
l 'homme serait plus grand par rapport au ver spermatique de la s ix ième généra
t ion , que la s p h è r e de l 'univers ne l'est par rapport au plus pet i t atome de mat iè re 
q u ' i l soit possible d'apercevoir au microscope. Que sera-ce si on pousse ce calcul 

seulement à la d ix ième g é n é r a t i o n ? la petitesse sera si grande, que nous n'aurons 
aucun moyen de la faire sentir. I l me semble que la vraisemblance de cette opinion 
d i spara î t à mesure que l 'objet s ' évanoui t . Ce calcul peut s'appliquer aux œufs 

comme aux vers s p e r m a t i q ù e s , et le d é f a u t de vraisemblance est c o m m u n aux deux 
sys t èmes . On di ra sans doute que, la m a t i è r e é t an t divisible à l ' i n f i n i , i l n ' y a point 
d ' impossibi l i té dans cette d é g r a d a t i o n de grandeur, et que quoiqu'elle ne soit pas 
vraisemblable, parce qu'elle s 'é loigne trop de ce que notre imagina t ion nous repré 
sente ordinairement, on doit cependant regarder comme possible cette divis ion de 

l a m a t i è r e à l ' i n f i n i , puisque par la pensée on peut toujours diviser en plusieurs 
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parties u n atome, quelque pet i t que nous le supposions. Mais j e r é p o n d s qu 'on se 

fa i t sur cette d iv i s ib i l i t é à l ' i n f i n i l a m ê m e i l l u s i o n que sur toutes les autres e spèces 

d ' in f in i s g é o m é t r i q u e s ou a r i t h m é t i q u e s : ces i n f i n i s ne sont tous que des abs

tract ions de notre esprit et n 'existent pas dans l a nature des choses ; et s i l ' on veut 

regarder la d iv i s ib i l i t é de l a m a t i è r e à l ' i n f i n i comme u n i n f i n i absolu, i l est encore 

plus a i sé de d é m o n t r e r qu'elle ne peut exister dans ce sens : car si une fois nous 

supposons le plus pet i t atome possible, par notre supposit ion m ê m e cet atome sera 

n é c e s s a i r e m e n t ind iv i s ib le , puisque s ' i l é t a i t d ivis ible , ce ne serait pas le plus pet i t 

atome possible : ce q u i serait contraire à la supposi t ion. I l me p a r a î t donc que toute 

h y p o t h è s e o ù l ' o n admet u n p r o g r è s à l ' i n f i n i , do i t ê t r e r e j e t é e , non-seulement 

comme fausse, mais encore comme d é n u é e de toute vraisemblance, et comme le 

s y s t è m e des œ u f s et celui des vers s p e r m a t i q ù e s supposent ce p r o g r è s , o n ne do i t 

pas les admettre. 

Une autre grande d i f f icu l té qu 'on peut fa i re contre ces deux s y s t è m e s , c'est 

que, dans celui des œ u f s , l a p r e m i è r e f emme contenait des œ u f s m â l e s et des 

œ u f s femelles ; que les œ u f s m â l e s ne contenaient pas d'autres œ u f s m â l e s , o u 

p l u t ô t ne contenaient qu'une g é n é r a t i o n de m â l e s , et qu 'au contraire les œ u f s 

femelles contenaient des mi l l i e r s de g é n é r a t i o n s d ' œ u f s m â l e s et d ' œ u f s femeRes, 
de sorte que dans le m ê m e temps et dans l a m ê m e femme i l y a tou jours u n cer ta in 

nombre d ' œ u f s capables de se d é v e l o p p e r à l ' i n f i n i , et u n autre nombre d ' œ u f s q u i 

ne peuvent se d é v e l o p p e r qu'une fo i s : et de m ê m e dans l 'autre s y s t è m e , le premier 

h o m m e contenait des vers s p e r m a t i q ù e s , les uns m â l e s et les autres femelles : tous 
les vers femelles n 'en contiennent pas d'autres; tous les vers m â l e s au contra i re 

en contiennent d'autres, les uns m â l e s et les autres femelles, à l ' i n f i n i ; et dans le 

m ê m e homme et en m ê m e temps i l f au t q u ' i l y ai t des vers q u i doivent se d é v e l o p 

per à l ' i n f i n i et d'autres vers q u i ne devaient se déve loppe r qu'une fois . Je demande 

s ' i l y a aucune apparence de vraisemblance dans ces suppositions. 

Une t r o i s i è m e d i f f i cu l t é contre ces deux s y s t è m e s , c'est la ressemblance des en

fants , t a n t ô t au p è r e , t a n t ô t à la m è r e , et quelquefois à tous les deux ensemble, et 

les marques é v i d e n t e s des deux espèces dans les mulets et dans les animaux m i -

par t is . Si le ver spermatique de l a semence d u p è r e do i t ê t r e le f œ t u s , comment 

se peu t - i l que l 'enfant ressemble à l a m è r e ? et s i le f œ t u s est p r é e x i s t a n t dans 

l 'œuf de la m è r e , comment se peu t - i l que l ' enfant ressemble à son p è r e ? et si le 

ver spermatique d 'un cheval ou l 'œuf d'une â n e s s e contient le f œ t u s , comment se 

p e u t - i l que le mule t part icipe de la nature d u cheval et de celle de l ' â n e s s e ? 

Ces d i f f i cu l t é s g é n é r a l e s , q u i sont inv inc ib les , ne sont pas les seules qu ' on 

puisse fa i re contre ces s y s t è m e s ; R y en a de p a r t i c u l i è r e s q u i ne sont pas moins 

fortes : et pour commencer par le s y s t è m e des vers s p e r m a t i q ù e s , ne doi t -on pas 

demander à ceux q u i les admettent et q u i imaginent que ces vers se t rans forment 

en hommes, comment i l s entendent que se f a i t cette t rans format ion , et leur objec

ter que celle des insectes n'a et ne peut avoi r aucun rapport avec celle qu ' i ls sup

posent? car le ver q u i doi t devenir mouche, ou la chenil le q u i doi t devenir p a p i l -
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Ion , passe par u n état mi toyen, qui est celui de la chrysalide ; et lorsqu ' i l sort de 
la chrysalide, i l est en t i è r emen t f o r m é , i l a acquis sa grandeur totale et toute la 
perfection de sa forme, et i l est dès lors en é ta t d'engendrer ; au l ieu que, dans la 
p r é t e n d u e transformation du ver spermatique en homme, on ne peut pas dire qu ' i l 
y ait u n état de chrysalide ; et quand m ê m e on en supposerait u n pendant les pre
miers jours de la conception, pourquoi la production de cette chrysalide suppo
sée n'est-elle pas u n homme adulte et parfait , et qu'au contraire ce n'est qu 'un 
embryon encore informe auquel i l faut u n nouveau d é v e l o p p e m e n t ? On vo i t bien 
que l'analogie est i c i violée, et que, bien l o i n de confirmer cette idée de la transfor
mat ion du ver spermatique, elle la dé t ru i t lorsqu'on prend la peine de l'examiner. 

D'ailleurs le ver qu i doit se transformer en mouche vient d 'un œ u f : cet œuf est 
le produi t de la copulation des deux sexes, de la mouche m â l e et de la mouche 
femelle, et i l renferme le f œ t u s ou le ver qu i doit ensuite devenir chrysalide, et 
arriver enf in à son é ta t de perfection, à son é t a t de mouche, dans lequel seul l 'ani
m a l a la facu l té d'engendrer; au l ieu que le ver spermatique n'a aucun principe de 
g é n é r a t i o n : i l ne vient pas d'un œuf, et quand m ê m e on accorderait que la semence 
peut contenir des œ u f s d 'où sortent les vers s p e r m a t i q ù e s , l a di f f icul té restera tou
jours la m ê m e ; car ces œ u f s supposés n 'ont pas pour pr incipe d'existence la copu
la t ion des deux sexes, comme dans les insectes ; par c o n s é q u e n t , l a production 
supposée , non plus que le déve loppemen t p r é t e n d u des vers s p e r m a t i q ù e s , ne 
peuvent ê t re comparés à la product ion et au d é v e l o p p e m e n t des insectes; et bien 
l o i n que les partisans de cette opinion puissent t i re r avantage de la transforma

t i o n des insectes, elle me p a r a î t au contraire d é t r u i r e le fondement de leur expl i 

cation. 
Lorsqu'on fa i t attention à la mul t i tude innombrable des vers s p e r m a t i q ù e s , et au 

t rès-pe t i t nombre de f œ t u s qu i en r é su l t e , et qu 'on oppose aux physiciens prévenus 

de ce sys tème, la profusion é n o r m e et inu t i le qu ' i ls sont obl igés d'admettre, ils 

r éponden t , comme je l ' a i d i t , par l'exemple des plantes et des arbres, q u i produi
sent u n t r è s - g r a n d nombre de graines assez inut i lement pour la propagation 

ou la mul t ip l i ca t ion de l 'espèce, puisque de toutes ces graines i l n ' y en a que 

fo r t peu qu i produisent des plantes et des arbres, et que tout le reste semble 
être des t iné à l'engrais de la terre, ou à la nourr i ture des animaux : mais cette 

comparaison n'est pas tout à f a i t juste, parce q u ' i l est de nécess i té absolue que tous 

les vers spe rma t iqùes pé r i s sen t , à l 'exception d 'un seul ; au l ieu q u ' i l n'est pas 

éga lement nécessa i re que toutes les graines pé r i s sen t , et que d'ailleurs, en servant 

de nourr i ture à d'autres corps o rgan i sés , elles servent au d é v e l o p p e m e n t et à la 
reproduction des animaux, lorsqu'elles ne deviennent pas e l l e s - m ê m e s des végé
taux; au l ieu qu'on ne vo i t aucun usage des vers s p e r m a t i q ù e s , aucun but auquel 

on puisse rapporter leur mul t i tude prodigieuse. A u reste je ne fais cette remarque 
que pour rapporter tout ce qu'on a d i t ou p u dire sur cette m a t i è r e ; car j 'avoue 
qu'une raison t i rée des causes finales n ' é t ab l i r a n i ne d é t r u i r a jamais u n s y s t è m e 
en physique. 
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Une autre object ion que l ' o n a fai te contre l ' op in ion des vers s p e r m a t i q ù e s , c'est 

qu' i ls semblent ê t r e en nombre assez éga l dans la semence de toutes les e spèces 

d 'animaux, au l ieu q u ' i l p a r a î t r a i t na tu re l que dans les espèces o ù le nombre des 

f œ t u s est f o r t abondant, comme dans les poissons, les insectes, etc.; le nombre 

des vers s p e r m a t i q ù e s f û t aussi f o r t grand ; et i l semble que dans les espèces o ù la 

g é n é r a t i o n est moins abondante, comme dans l 'homme, les q u a d r u p è d e s , les 

oiseaux, etc., le nombre des vers d û t ê t r e plus pe t i t ; car s'ils sont la cause i m m é 

diate de l a p roduc t ion , pourquoi n 'y a - t - i l aucune p ropor t ion entre leur nombre 

et celui des f œ t u s ? D'ail leurs i l n ' y a pas de d i f fé rence proport ionnel le dans la 

grandeur de l a p lupa r t des espèces de vers s p e r m a t i q ù e s ; ceux des gros animaux 

sont aussi petits que ceux des plus petits animaux : le cabi l laud et l ' é p e r l a n sont 

des animaux s p e r m a t i q ù e s é g a l e m e n t petits ; ceux de la semence d 'un rat et ceux 

de la l iqueur s é m i n a l e d 'un homme sont à peu p rès de la m ê m e grosseur. E t lo rs 

q u ' i l y a de la d i f fé rence dans la grandeur de ces animaux s p e r m a t i q ù e s , elle n'est 

po in t relat ive à la grandeur de l ' i n d i v i d u ; le calmar, q u i n'est qu 'un poisson assez 

peti t , a des vers s p e r m a t i q ù e s plus de cent m i l l e fois plus gros que ceux de l 'homme 

ou du chien ; autre preuve que ces vers ne sont pas la cause i m m é d i a t e et unique 

de la g é n é r a t i o n . 

Les d i f f icu l tés p a r t i c u l i è r e s qu 'on peut faire contre le s y s t è m e des œ u f s sont aussi 

t r è s - cons idé rab l e s : si le f œ t u s est p r é e x i s t a n t dans l 'œuf, avant la communica t ion 

d u m â l e et de la femelle, pourquoi , dans les œ u f s que la poule p rodu i t sans avoir 

eu le coq, ne v o i t - o n pas le f œ t u s aussi b ien que dans les œ u f s qu'elle p rodui t a p r è s 

l a copulat ion avec le coq? Nous avons r a p p o r t é ci-devant les observations de Ma l 

p i g h i , faites sur des œ u f s f ra i s sortant d u corps de la poule, et q u i n'avaient pas 

encore é té couvés : i l a toujours t r o u v é le f œ t u s dans ceux que produisaient les 

poules q u i avaient r e ç u le coq; et dans ceux des poules vierges ou séparées du coq 

depuis longtemps, i l n'a jamais t r o u v é qu'une m ô l e dans la cicatricule. I l est donc 

bien c la i r que le f œ t u s n'est pas p r é e x i s t a n t dans l 'œuf , mais qu 'au contraire R ne 

s'y fo rme que quand la semence d u m â l e l 'a p é n é t r é . 

Une autre d i f f icu l té contre ce s y s t è m e , c'est que non-seulement on ne vo i t pas le 

f œ t u s dans les œ u f s des ovipares avant la con jonc t ion des sexes, mais m ê m e on ne 

vo i t pas d ' œ u f s dans les vivipares. Les physiciens qu i p r é t e n d e n t que le ver sper

mat ique est le f œ t u s sous une enveloppe, sont au moins a s s u r é s de l'existence des 

vers s p e r m a t i q ù e s : mais ceux q u i veulent que le f œ t u s soit p r é e x i s t a n t dans l 'œuf, 

non-seulement imaginen t cette p r é e x i s t e n c e , mais m ê m e i ls n 'ont aucune preuve de 

l'existence de l ' œ u f ; au contraire , i l y a p r o b a b i l i t é presque é q u i v a l e n t e à la cer

t i tude , que ces œ u f s n'existent pas dans les vivipares, puisqu 'on a f a i t des mi l l i e r s 

d ' e x p é r i e n c e s pour t â c h e r de les d é c o u v r i r , et qu 'on n'a jamais p u les t rouver . 

Quoique les partisans du s y s t è m e des œ u f s ne s'accordent po in t au sujet de ce 

que l ' o n do i t regarder comme le v r a i œ u f dans les testicules des femelles, i ls veu

lent cependant tous que l a f é c o n d a t i o n se fasse i m m é d i a t e m e n t dans ce testicule 

qu ' i l s appellent l'ovaire, sans fa i re a t ten t ion que si cela é ta i t , on t rouverai t la p l u -
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part des f œ t u s dans l 'abdomen, au l ieu de les trouver dans la matrice : car le pa
v i l l o n ou l ' ex t rémi té de la trompe é t an t , comme l 'on sait, séparée du testicule, les 
p r é t e n d u s œ u f s doivent tomber souvent dans l'abdomen, et on y trouverai t sou
vent des f œ t u s . Or on sait que ce cas est e x t r ê m e m e n t rare; j e ne sais pas m ê m e 
s ' i l est vrai que cela soit jamais a r r ivé par l 'effet que nous supposons, et j e pense 
que les f œ t u s qu'on a t rouvés dans l 'abdomen é ta ien t sortis ou des trompes de la 

matrice, ou de la matrice m ê m e par quelque accident. 
Les difficultés généra les et communes aux deux sys t èmes ont é té senties par u n 

homme d'esprit, q u i me pa ra î t avoir mieux r a i s o n n é que tous ceux q u i ont écr i t 
avant l u i sur cette m a t i è r e ; j e veux parler de l 'auteur de la Vénus physique, i m p r i 
m é e en 1745. Ce t ra i t é , quoique fo r t court, rassemble plus d ' idées philosophiques 
qu ' i l n 'y en a dans plusieurs gros volumes sur l a géné ra t i on . Comme ce l iv re est 
entre les mains de tout le monde, je n'en ferai pas l'analyse, i l n 'en est pas m ê m e 
susceptible; la préc is ion avec laquelle i l est écri t ne permet pas qu 'on en fasse u n 
ext ra i t : tout ce que j e puis dire, c'est qu'on y trouvera des vues généra les q u i 
ne s 'é loignent pas in f in imen t des idées que j ' a i d o n n é e s , et que cet auteur est 
le premier qu i ait c o m m e n c é à se rapprocher de la vé r i t é , dont on é ta i t plus 

l o i n que jamais, depuis qu 'on avait i m a g i n é des œ u f s et découver t des animaux 
spe rma t iqùes . I l ne nous reste plus qu ' à rendre compte de quelques expér iences 

pa r t i cu l i è r e s , dont les unes ont paru favorables, et les autres contraires à ces 
s y s t è m e s . 

On trouve dans l'Histoire de l'Académie des Sciences, a n n é e 1701, quelques diff icul tés 
proposées par M , Méry contre le s y s t è m e des œ u f s . Cet habile anatomiste soutenait 
avec raison que les vésicules des femelles ne sont pas des œ u f s , qu'elles sont a d h é 
rentes à la substance in té r i eu re du testicule, et q u ' i l n'est pas possible qu'elles s'en 
sépa ren t naturellement; que quand m ê m e elles pourraient se s épa r e r d e l à sub
stance in té r ieure du testicule elles ne pourraient pas encore en sort ir , parce que la 
membrane commune qu i enveloppe tout le testicule, est d 'un tissu t rop se r ré pour 
qu'on puisse concevoir qu'une vés icu le ou u n œuf rond et mollasse p û t s 'ouvrir u n 

passage à travers cette forte membrane ; et comme la plus grande partie des physi

ciens et des anatomistes é ta ien t alors p r é v e n u s en faveur d u s y s t è m e des œ u f s , et 
que les expér iences de Graaf leur avaient i m p o s é au poin t qu ' i ls é t a i e n t p e r s u a d é s , 

comme cet anatomiste l 'avait d i t , que les cicatricules qu 'on trouve dans les testi
cules des femelles é ta ien t les niches des œ u f s , et que le nombre de ces cicatricules 
marquait celui des f œ t u s , M . Méry fit voir des testicules de femme où i l y avait une 
t r è s - g r a n d e q u a n t i t é de ces cicatricules ; ce q u i , dans le s y s t è m e de ces physiciens, 

aurait supposé dans cette femme une fécond i t é i n o u ï e . Ces dif f icul tés exc i t è ren t les 
autres anatomistes de l 'Académie q u i é t a i en t partisans des œ u f s à faire de nou
velles recherches. 

M . Duverney examina et d i s séqua des testicules de vaches et de brebis : i l p r é 
tendit que les vésicules é ta ient les œ u f s , parce q u ' i l y en avait q u i é t a i e n t plus 

ou moins adhéren tes à la substance du testicule, et qu'on devait croire que, dans 
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le temps de l a parfaite m a t u r i t é , elles s'en d é t a c h a i e n t totalement, puisqu 'en i n 

t roduisant de l ' a i r et en souff lant dans l ' i n t é r i e u r d u testicule, l ' a i r passait entre 

ces v é s i c u l e s et les parties voisines. M . Méry r é p o n d i t seulement que cela ne f a i t 

pas une preuve suffisante, puisque j ama i s o n n 'avai t v u ces vés i cu le s e n t i è r e 

men t s épa rée s d u testicule. A u reste, M . Duverney remarqua sur les testicules le 

corps glanduleux ; mais i l ne le reconnut pas pour une partie essentielle et néces sa i r e 

à l a g é n é r a t i o n ; i l le p r i t au contraire pour une excroissance accidentelle et para

site, à peu p r è s , d i t - i l , comme sont sur les c h ê n e s les no ix de galle, les c h a m p i 

gnons, etc. M . L i t t r é , dont apparemment la p r é v e n t i o n pour le s y s t è m e des œ u f s 

é t a i t encore plus fo r te que celle de M . Duverney, p r é t e n d i t non-seulement que les 

vés i cu le s é t a i e n t des œ u f s , mais m ê m e i l assura avoir reconnu dans l 'une de ces 

vés i cu le s , encore a d h é r e n t e et p l acée dans l ' i n t é r i e u r d u testicule, u n f œ t u s b ien 

f o r m é , dans lequel i l d is t ingua, d i t - i l , t r è s - b i e n l a t ê t e et le t ronc ; i l en donna m ê m e 

les dimensions : mais , outre que cette mervei l le ne s'est jamais offerte q u ' à ses 

yeux, et qu 'aucun autre observateur n 'a jamais r i e n a p e r ç u de semblable, i l suf f i t 

de Rre son M é m o i r e ( a n n é e 1701 page 111) pour r e c o n n a î t r e combien cette observa

t i o n est douteuse. Par son propre exposé , on vo i t que la matr ice é t a i t squirrheuse, 

et le testicule e n t i è r e m e n t v ic ié ; on vo i t que la vés i cu le , ou l 'œuf q u i contenait le 

p r é t e n d u f œ t u s , é t a i t plus pet i t que d'autres vés i cu l e s ou œ u f s q u i ne contenaient 

r i en , etc. Auss i VaRisnier i , quoique partisan, et part isan t r è s - z é l é , du s y s t è m e des 

œ u f s , mais en m ê m e temps homme t r è s - v é r i d i q u e , a - t - i l r a p p e l é cette observation 

de M . L i t t r é et ceRe de M . Duverney à u n examen sévère qu'eRes n ' é t a i e n t pas en 

é t a t de subir . 

Une e x p é r i e n c e fameuse en faveur des œ u f s est celle de Nuck. I l ouvr i t une 

chienne t ro is jours a p r è s l 'accouplement : i l t i r a l 'une des cornes de la matr ice, et la 

Ra en la serrant dans son m f f i e u , en sorte que la part ie s u p é r i e u r e d u condui t ne 

pouva i t plus avoir de communica t ion avec la partie i n f é r i e u r e ; a p r è s quo i i l r e m i t 

cette corne de la matr ice à sa place, et fe rma l a plaie , dont la chienne ne parut 

ê t r e que l é g è r e m e n t i n c o m m o d é e . A u bout de v i n g t - u n jou r s , i l l a r o u v r i t , et i l 

t rouva deux f œ t u s dans la par t ie s u p é r i e u r e , c ' e s t - à -d i r e entre le testicule et la 

l igature , et dans la part ie i n f é r i e u r e de cette corne i l n ' y avait aucun f œ t u s ; dans 

l 'autre corne de la mat r ice , q u i n 'avai t pas é t é se r rée par une l igature , i l en t rouva 
t ro is q u i é t a i e n t r é g u R è r e m e n t d i sposés ; ce q u i prouve, d i t - i l , que le f œ t u s ne v ient 

pas de l a semence d u m â l e , mais qu'au contraire, i l existe dans l 'œuf de la femelle. 

On sent bien qu'en supposant que cette e x p é r i e n c e , q u i n'a é té faite qu'une fois , et 

sur laquelle par c o n s é q u e n t on ne doi t pas t rop compter ; en supposant, d is- je , que 

cette e x p é r i e n c e f û t toujours suivie du m ê m e effet, on ne serait po in t en dro i t d'en 

conclure que la f é c o n d a t i o n se f a i t dans l 'ovaire, et q u ' i l s'en d é t a c h e des œ u f s q u i 

cont iennent le f œ t u s tou t f o r m é : elle prouverai t seulement que le f œ t u s peut se 

fo rmer dans les parties s u p é r i e u r e s des cornes de l a matr ice aussi b ien que dans 

les i n f é r i e u r e s , et i l p a r a î t t r è s - n a t u r e l d ' imaginer que la l igature, compr imant 

et resserrant les cornes de la matr ice dans leur m i l i e u , oblige les l iqueurs s é m i -
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nales qu i sont dans les parties in fé r ieures à s 'écouler au-dehors, et d é t r u i t ainsi 

l'ouvrage de la généra t ion dans ces parties in fé r ieures . 
Voilà à t r è s - p e u p rè s où en sont demeurés les anatomistes et les physiciens au 

sujet de la généra t ion . I l me reste à exposer ce que mes propres recherches et mes 
expér iences m'ont appris de nouveau ; on jugera si le sy s t ème que j ' a i d o n n é n'ap
proche pas in f in iment plus de celui de la nature, qu'aucun de ceux dont je viens 

de rendre compte. 

Au Jardin du Roi, le 6 février 1746. 

CHAPITRE V I . 

EXPÉRIENCES AU SUJET DE LA GÉNÉRATION. 

Je réf léchissais souvent sur les sys t èmes que je viens d'exposer, et je me confir
mais tous" les jours de plus en plus dans l 'opin ion que ma t h é o r i e é ta i t i n f i n i 
ment plus vraisemblable qu'aucun de ces sys t èmes . Je c o m m e n ç a i dès lors à 
s o u p ç o n n e r que je pourrais p e u t - ê t r e parvenir à r e c o n n a î t r e les parties organiques 
vivantes, dont je pensais que tous les animaux et les végé t aux t i ra ient leur o r i 
gine. Mon premier soupçon f u t que les animaux s p e r m a t i q ù e s qu'on voyai t dans 
l a semence de tous les mâ les , pouvaient bien n ' ê t r e que ces parties organiques, et 
voic i comment je raisonnais. Si tous les animaux et les végé t aux contiennent une' 

in f in i t é de parties organiques vivantes, ô n doit t rouver ces m ê m e s parties organi
ques dans leur semence, et on doi t les y trouver en bien plus grande q u a n t i t é q u ê 
dans aucune autre substance, soit animale, soit végé ta le , parce que la semence 
n ' é t a n t que l 'extrait de tout ce qu ' i l y a de plus analogue à l ' i n d i v i d u et de plus or
ganique, elle doit contenir u n t r è s - g r a n d nombre de molécu les organiques; et les 

animalcules qu'on voi t dans la semence des m â l e s ne sont p e u t - ê t r e que ces m ê m e s 
molécules organiques vivantes, ou du moins, i ls ne sont que la p r e m i è r e r é u n i o n 

ou le premier assemblage de ces molécu les : mais si cela est, la semence de la 

femelle doit contenir, comme celle du m â l e , des mo lécu l e s organiques vivantes, et 
à peu près semblables à celles du m â l e , et l 'on doit par c o n s é q u e n t y trouver, 

comme dans celle du m â l e , des corps en mouvement, des animaux s p e r m a t i q ù e s ; 
et de m ê m e , puisque les parties organiques vivantes sont communes aux animaux 
et aux végé taux , on doit aussi les trouver dans les semences des plantes, dans le 
nectareum, dans les é t amines , q u i sont les parties les plus substantielles de la 
plante, et qu i contiennent les molécu les organiques nécessa i res à la reproduction. 

Je songeai donc sé r i eusement à examiner au microscope les liqueurs s émina l e s des 
m â l e s et des femelles et les germes des plantes, et je fis sur cela u n p lan d ' e x p é 

riences; j e pensai en m ê m e temps que le rése rvo i r de la semence des femelles 
pouvait bien ê t re la cavi té du corps glanduleux dans laquelle Va l l i sn i e r i et les 
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autres avaient i nu t i l emen t c h e r c h é l 'œuf. A p r è s avoir r é f l éch i sur ces idées pendant 

plus d 'un an , i l me parut qu'elles é t a i e n t assez f o n d é e s pour m é r i t e r d ' ê t r e suivies. 

E n f i n , j e me d é t e r m i n a i à entreprendre une suite d'observations et d ' expé r i ences 

q u i demandaient beaucoup de temps. J'avais f a i t connaissance avec M . Needham, 

f o r t connu de tous les naturalistes par les excellentes observations microscopi

ques q u ' i l a f a i t i m p r i m e r en 174S. Cet habile homme, si recommandable par son 

m é r i t e , m'avai t é t é r e c o m m a n d é par M . FoRxes, p r é s i d e n t de la Société royale 

de Londres . M'é tan t l ié d ' a m i t i é avec l u i , j e crus que j e ne pouvais mieux faire 

que de l u i communiquer mes i d é e s ; et comme i l avait u n excellent micros

cope, plus commode et mei l leur qu'aucun des miens, je le p r i a i de me le p r ê t e r 

pour faire mes expé r i ences . Je l u i lus toute la part ie de m o n ouvrage qu 'on v ient 

de vo i r , et en m ê m e temps je l u i dis que j e croyais avoir t r o u v é le v r a i r é s e r 

v o i r de la semence dans les femelles; que j e ne doutais pas que la l iqueur conte

nue dans la cav i t é d u corps glanduleux ne f û t l a vraie l iqueur s é m i n a l e des 

femeRes ; que j ' é t a i s p e r s u a d é qu 'on t rouverai t dans cette l iqueur , en l'obser

vant au microscope, des an imaux s p e r m a t i q ù e s , comme dans la semence des 

m â l e s , et que j ' é t a i s t r è s - f o r t p o r t é à croire qu 'on t rouvera i t aussi des corps en 

mouvement dans les parties les plus substantieRes des v é g é t a u x , comme dans 

tous les germes des amandes des f r u i t s , dans le nectareum, etc., et q u ' i l y avait 

grande apparence que ces animaux s p e r m a t i q ù e s qu 'on avait d é c o u v e r t s dans les 

Mqueurs s é m i n a l e s d u m â l e , n ' é t a i e n t que le premier assemblage des parties orga

niques q u i devaient ê t r e en b ien plus grand nombre dans cette l iqueur que dans 

toutes les autres substances q u i composent le corps an imal . M . Needham me parut 
f a i re cas de ces idées , et i l eut la b o n t é de me p r ê t e r son microscope; i l v o u l u t 
m ê m e ê t r e p r é s e n t à quelques-unes de mes observations. Je communiqua i en 
m ê m e temps à M M . Daubenton, Gueneau et Daf ibard , m o n s y s t è m e et m o n pro je t 

d ' e x p é r i e n c e ; et quoique j e sois fo r t exe rcé à faire des observations et des ex

p é r i e n c e s d'optique, et que j e sache b ien dist inguer ce q u ' i l y a de r ée l ou d'ap

parent dans ce que l ' o n vo i t au . microscope, je crus que j e ne devais pas 

m 'en fier à mes yeux seuls, et j 'engageai M . Daubenton à m'aider : j e le p r i a i de 

v o i r avec m o i . Je ne puis t rop publier combien j e dois à son a m i t i é , d 'avoir b ien 

v o u l u qui t ter ses occupations ordinaires pour suivre avec m o i pendant plusieurs 

mois , les e x p é r i e n c e s dont j e vais rendre compte : i l m'a fa i t remarquer u n grand 

nombre de choses q u i m'auraient p e u t - ê t r e é c h a p p é . Dans des m a t i è r e s aussi d é l i 

cates, o ù i l est si a i s é de se t r o m p e r , on est f o r t heureux de trouver quelqu 'un q u i 

veuiDe b ien , non-seulement vous juger , mais encore vous aider. M . Needham, 

M . Da l iba rd et M . Gueneau ont v u une part ie des choses que je vais rapporter, et 

M . Daubenton les a toutes vues aussi b ien que m o i . 

Les personnes q u i ne sont pas f o r t h a b i t u é e s à se servir d u microscope, t rouveront 

bon que j e mette i c i quelques remarques q u i leur seront ut i les lorsqu'elles voudront 

r é p é t e r ces e x p é r i e n c e s ou en fa i re de nouvelles. On d o i t p r é f é r e r les microscopes 

doubles dans lesquels on regarde les objets d u haut en bas, aux microscopes s i m -
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plgs et doubles dans lesquels on regarde l 'objet contre le j ou r et horizontalement, 

Ces microscopes doubles ont u n mi ro i r p lan ou concave qu i éclaire les objets par 
dessous. On doit se servir par préférence du mi r o i r concave lorsqu'on observe avec, 

la plus forte lent i l le . Leeuwenhoek, qui , sans contredit, a é té le plus grand et le 
plus infatigable de tous les observateurs au microseope, ne s'est jamais servi, a ce 
qu ' i l pa ra î t , que de microscopes simples, avec lesquels i l regardait les objets contre 
le jour ou contre la lumiè re d'une chandelle. Si cela est, comme l'estampe q u i est 
à la tê te de son l ivre pa ra î t l ' indiquer, i l a f a l lu une ass idui té et une patience incon
cevables pour se tromper aussi peu qu ' i l l 'a fa i t sur la q u a n t i t é presque inf in ie de. 
choses qu ' i l a observées d'une m a n i è r e si désavantageuse . I l a légué à la Société de 
Londres tous ses microscopes : M, Needham m'a assuré que le meil leur ne fa i t pas 
autant d'effet que la plus forte lent i l le de celui dont je me suis servi, et avec l a 
quelle j ' a i fa i t toutes mes observations. Si cela est, i l est nécessa i re de faire remai* 
quer que la plupart des gravures que Leeuwenhoek a données des objets rnicrpsçp* 
piques, surtout celles des animaux spe rma t iqùes , les r e p r é s e n t e n t beaucoup plus 
gros et plus longs qu'ils ne les a vus rée l l ement , ce q u i doit induire en erreur, et que 
ces p r é t e n d u s animaux de l 'homme, du chien, du lapin, du coq, etc., qu 'on trouve 
g ravés dans les Transactions philosophiques, n° 141, et dans Leeuwenhoek, tome I» 
page 161, et qu i ont ensuite été copiés par Val l i sn ie r i , par M . Baker, etc., paraissent 
au microscope beaucoup plus petits qu'ils ne le sont dans les gravures q u i les re
p ré sen t en t . Ce qu i rend les microscopes dont nous parlons p ré fé rab le s à ceux avec 
lesquels on est obl igé de regarder les objets contre le jour , c'est qu ' i ls sont plus 

Stables que ceux-ci, le mouvement de la ma in avec laquelle on t ient le microscope 
produisant u n petit tremblement qu i fa i t que l 'objet p a r a î t vaci l lant , et ne pré r 
sente jamais qu 'un instant la m ê m e partie. Outre cela, i l y a toujours dans les 
liqueurs u n mouvement causé par l 'agitat ion de l 'a i r ex té r i eu r , soif qu 'on les obr 
Serve à l ' u n ou à l'autre de ces microscopes, à moins qu 'on ne mette la liqueur 

entre deux plaques de verre ou de talc t r è s -minces ; ce q u i ne laisse pas de d i m i 
nuer u n peu la transparence, et d'allonger beaucoup le t rava i l manuel de l'obser

vation : mais le microscope qu 'on t ient horizontalement, et dont les porte-objets 

sont verticaux, a u n i n c o n v é n i e n t de plus ; c'est que les parties les plus pesantes 

de la l iqueur qu 'on observe, descendent au bas de la goutte par leur poids : par con
séquen t , i l y a trois mouvements, celui du tremblement de la ma in , celui de l 'agita
t i o n du fluide par Faction de l ' a i r et encore celui des parties de l a l iqueur qui 

descendent en bas; et i l peut résu l te r une i n f i n i t é de m é p r i s e s de fa combinaison de 
çps trois mouvements, dont la plus grande et la plus ordinaire est de croire que de 
certains petits globules qu 'on voi t dans ces l iqueurs, se meuvent par u n mouvement 

q u i leur est propre, et par leurs propres forces, tandis qu'i ls ne f o n t qu ' obé i r à la 
force composée de quelques-unes des trois causes dont nous venons de parler. 

Lorsqu 'on vient de mettre une goutte de l iqueur sur le porte-objet d u m i c r o 

scope double dont je me suis servi, quoique ce porte-objet soit posé horizontale

ment, et par conséquen t .Sans la s i tuat ipn la plus avantageuse, on ne laisse pas 4e 
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v o i r dans là l i q h è u r d h mouvement c o m m u n q u i e n t r a î n e d u m ê m e cô t é t o u t ce 

qu'elle Contient : i l f au t attendre que le f lu ide soit en é q u i l i b r e et sans mouve-

m é n t pour observer; car i l ar r ive souvent que comme ce mouvement d u f lu ide en

t r a î n e p l ù s i ë u r s globules, et qu ' i l s f o rmen t une espèce de courant d i r i gé d ' un cer

t a i n c ô t é , i l se f a i t ou d 'un cô t é ou de l 'autre de ce courant , et quelquefois de tous 

les deux, une e spèce de remous q u i renvoie quelques-uns de ces globules dans une 

d i rec t ion t r è s - d i f f é r e n t e de celle des autres; l 'œ i l de l 'observateur se f ixe alors sur 

ce globule q u ' i l v o i t suivre seul une route d i f f é r e n t e de celle des autres, et i l croi t 

v o i r u i i an ima l , Ou d i i moins u n corps q u i se meut de s o i - m ê m e , i and is q u ' i l ne 

do i t son mouvement q u ' à celui d u fluide; et comme les l iqueurs sont sujettes à se 

d e s s é c h e r et à s ' épa iss i r par la c i r c o n f é r e n c e de la goutte, i l f au t t â c h e r de met t re 

la len t i l le au-dessus d u centre de l a goutte, et i l f au t que l a goutte soit ascez 

grosse et q u ' i l y ait une aiissi grande q u a n t i t é de l igueur qu 'H se pour ra , j u s q u ' à 

ce qu 'on s ' ape rço ive que si on en prenai t davantage i l n ' y aura i t pluS assez de 
transparence pour b ien vo i r ce q u i y est. 

Avan t que de compter absolument sdr les observations qu 'on f a i t , et m ê m e 
avant que d ' é n fa i re , i l f au t b ien c o n n a î t r e son microscope ; i l n ' y en a aucun dans 

les verres desquels i l n ' y ai t quelques taches, quelques bulles, quelques f i l s et d 'au

tres dé fec tuos i t é s q u ' i l f au t r e c o n n a î t r e exactement, a f i n que ces apparences ne se 

p r é s e n t e n t pas comme si c ' é t a i en t des objets r ée l s et inconnus ; R fau t aussi ap
prendre à c o n n a î t r e l 'effet que f a i t l a pous s i è r e impercept ible q u i s'attache aux 

verres d i t microscope : o n s'assurera d u p rodu i t de ces deux causes en observant 
son microscope à v ide u n grand nombre de fo is . 

Pour b ien Observer, i l f au t que le po in t de vue o ù le foyer d i i microscope ne 

tombe pas p r é c i s é m e n t sur la surface de la l iqueur , mais u n peu au-dessous. Oh 

ne do i t pas compter autant sur ce que l ' on vo i t se passer à la surface, que sur ce 

que l ' on vo i t à l ' i n t é r i e u r de la l iqueur ; i l y a souvent des bulles à l a surface q u i 

Ont des mouvements i r r é g u l i e r s q u i sont produi ts par le contact de l ' a i r . 

On vo i t beaucoup mieux à la l u m i è r e d'une ou de deux bougies basses qu 'au plus 

grand e taU plUS beau j o u r , p o u r v u que cette l u m i è r e ne soit po in t a g i t é e ; et pour 
év i t e r cette agi ta t ion, i l faut met tre une espèce de pet i t paravent sur la table, q u i 

enferme de t ro is cô tés les l u m i è r e s et le microscope. 

On v o i t souvent des corps q u i paraissent noirs et opaques, devenir transparents, 

et m ê m e se peindre de d i f f é r e n t e s couleurs, ou fo rmer des anneaux concentriques 

et co lo r é s , ou des i r i s sur leur surface ; et d'autres corps qu 'on a d'abord vus t rans

parents ott co lo ré s , devenir noirs et obscurs : ces changements ne sont pas r é e l s , 

e t ces apparences ne d é p e n d e n t que de l ' o b l i q u i t é sous laquelle l a l u m i è r e tombe 

sur ces corps, et de l a hauteur d u p lan dans lequel i l s se t rouvent . 

Lorsqu'R y a dans une Rqueur des corps q u i se meuvent avec une grande v i 

tesse, sur tout lorsque ces corps sont à la surface, i l s f o rmen t par leur mouvement 

une espèce de s i l l o n dans la Rqueur, q u i p a r a î t suivre le corps en mouvement , et 

qu 'on serait p o r t é à prendre pour une queue : cette apparence m'a t r o m p é quel-
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quefois dans les commencements, et j ' a i reconnu bien clairement m o n erreur, 
lorsque ces petits corps venaient à en rencontrer d'autres qu i les a r r ê t a i e n t ; car 
alors i l n 'y avait plus aucune apparence de queue. Ce sont là les petites remar
ques que j ' a i faites, et que j ' a i c ru devoir communiquer à ceux q u i voudront faire 

usage du microscope sur les l iqueurs. 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 

J'ai fait tirer des vésicules séminales d'un homme mort de mort violente, dont 
le cadavre était r écen t et encore chaud, toute la l iqueur qu i y é ta i t contenue ; et 
l 'ayant fa i t mettre dans u n cristal de montre couvert, j ' e n ai pris une goutte assez 
grosse avec u n cure-dent, et je l ' a i mise sur le porte-objet d 'un t r è s - b o n micro
scope double, sans y avoir a j o u t é de l'eau et sans aucun m é l a n g e . L a p remiè re 
chose q u i s'est p résen tée é ta ien t des vapeurs qu i montaient de la l iqueur vers la 
lent i l le , et qu i l'obscurcissaient. Ces vapeurs s 'é levaient de la l iqueur s é m i n a l e qui 
étai t encore chaude, et i l f a l l u t essuyer t rois ou quatre fois la len t i l le avant que de 
pouvoir r i en distinguer. Ces vapeurs é t an t d iss ipées , j e vis d'abord (planche I , 
fig. 1) des filaments assez gros qu i , dans de certains endroits, se ramif ia ient et pa

raissaient s ' é tendre en d i f fé ren tes branches, et dans d'autres endroits i l s se pelo
tonnaient et s ' en t remêla ien t . Ces filaments me parurent t r è s - c l a i r emen t agités 

i n t é r i e u r e m e n t d 'un mouvement d 'ondulation, et i ls paraissaient ê t r e des tuyaux 
creux q u i contenaient quelque chose de mouvant . Je vis t r è s - d i s t i n c t e m e n t (fig. 2) 
deux de ces filaments qu i é ta ien t jo in ts suivant leur longueur, se sépa re r dans 
leur mi l i eu et agir l ' u n à l ' égard de l 'autre par u n mouvement d 'ondulat ion ou de 
vibra t ion , à peu près comme celui de deux cordes tendues q u i seraient a t t achées et 
jointes ensemble par les deux ex t r émi t é s , et qu'on t i re ra i t par leur m i l i e u , l'une à. 
gauche et l 'autre à droite, et q u i feraient des vibrat ions par lesquelles cette partie 
du mi l ieu se rapprocherait et s 'é lo ignera i t al ternativement; ces filaments étaient 

composés de globules qu i se touchaient et ressemblaient à des chapelets. Je vis en
suite (fig, 3) des filaments qu i se boursouflaient et se gonflaient dans de certains 

endroits, et je reconnus qu ' à côté de ces endroits gonf lés i l sortait des globules et 
de petites ovules qu i avaient (fig. 4) u n mouvement dist inct d 'oscil lat ion, comme 

celui d 'un pendule qu i serait horizontal : ces petits corps é ta ien t en effet a t t achés 

au filament par un petit filet qu i s'allongeait peu à peu à mesure que le peti t corps 
se mouvait , et enf in je vis ces petits corps se dé t ache r e n t i è r e m e n t d u gros fila
ment et emporter après eux le petit filet par lequel i ls é t a i en t a t t a c h é s . Comme 
cette l iqueur é ta i t fo r t épaisse , et que les filaments é ta ien t t rop p r è s les uns des 
autres pour que je pusse les distinguer aussi clairement que je le dés i r a i s , je d é 

layai avec de l'eau de pluie pure, et dans laquelle je m ' é t a i s a s s u r é q u ' i l n 'y avait 
point d'animaux, une autre goutte de la l iqueur s é m i n a l e . Je vis alors (fig. 5) les 

filaments bien séparés , et je reconnus t r è s - d i s t i n c t e m e n t le mouvement des petits 

corps dont je viens de par ler ; i l se faisait plus l ibrement ; i ls paraissaient nager 
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avec plus de vitesse, et t r a î n a i e n t leur filet plus l é g è r e m e n t ; et si je ne les avais 

pas vus se s é p a r e r des filaments et en t i r e r leur filet, j ' aurais pr is dans cette se

conde observation le corps mouvant pour u n animal , et le filet pour la queue de 

l ' an ima l . J'observai donc avec grande a t tent ion u n des filaments d ' o ù ces petits 

corps mouvants sortaient; i l é t a i t plus de t rois fois plus gros que ces petits corps; 

j 'eus l a satisfaction de v o i r deux de ces peti ts corps q u i se d é t a c h a i e n t avec peine, 

et q u i e n t r a î n a i e n t chacun u n f i l e t f o r t dé f i é et f o r t l o n g , q u i e m p ê c h a i t leur m o u 

vement, comme je le d i r a i dans la suite. 

Cette l iqueur s é m i n a l e é t a i t d'abord f o r t épa i s se , mais elle p r i t peu à peu de l a 

fluidité; en moins d'une heure elle devint assez fluide pour ê t r e presque transpa

rente. A mesure que cette f lu id i t é augmentai t , les p h é n o m è n e s changeaient, comme 

j e vais le d i re . 

DEUXIÈME EXPÉRIENCE. 

Lorsque la liqueur séminale est devenue plus fluide, on ne voit plus les fila

ments dont j ' a i p a r l é ; mais les petits corps q u i se meuvent paraissent en grand 

nombre (fig. 6) : i l s ont, pour la p lupar t , u n mouvement d 'osci l la t ion, comme 

celui d 'un pendule; i ls t i r en t a p r è s eux u n l o n g filet, on v o i t clairement qu ' i l s 
f o n t effort pour s'en d é b a r r a s s e r ; leur mouvement de progression en avant est f o r t 

lent , i ls f o n t des oscillations à droite et à gauche. Le mouvement d ' un bateau r e 

t e n u sur une r iv i è re rapide par u n câb le a t t a c h é à u n po in t fixe, r e p r é s e n t e assez 

b ien le mouvement de ces petits corps, à l 'exception que les oscil lations d u bateau 

se fon t tou jours dans le m ê m e endroit , au l i eu que les petits corps avancent peu à 
peu au moyen de ces oscillations, mais i l s ne se t iennent pas tou jours sur le m ê m e 

p lan , ou, pour parler plus clairement, i l s n 'ont pas, comme u n bateau, une base 

large et plate, q u i fa i t que les m ê m e s parties sont tou jours à peu p r è s dans le m ê m e 

p lan : on les vo i t au contraire, à chaque osci l la t ion, prendre u n mouvement de 

rouhs t r è s - cons idé rab l e , en sorte que, outre leur mouvement d 'osci l lat ion h o r i 

zontale q u i est bien m a r q u é , i ls en ont u n de balancement ver t ica l , ou de rou l i s , 

q u i est aussi t r è s - s e n s i b l e ; ce q u i prouve que ces petits corps sont de figure g lo

buleuse, ou d u moins que leur partie i n f é r i e u r e n'a pas une base plate assez 

é t e n d u e pour les ma in t en i r dans la m ê m e posi t ion. 

TROISIÈME EXPÉRIENCE. 

Au bout de deux ou trois heures, lorsque la liqueur est encore devenue plus 

f lu ide , on vo i t (fig. 7) une plus grande q u a n t i t é de ces petits corps q u i se meu

vent ; i l s paraissent ê t r e plus libres ; les filets qu ' i ls t r a î n e n t a p r è s eux sont deve

nus plus courts qu ' i l s ne l ' é t a i en t auparavant : aussi leur mouvement progressif 

commence-t - i l à ê t r e p lus direct , et leur mouvement d 'oscil lat ion hor izonta l est 

f o r t d i m i n u é ; car plus les filets qu ' i ls t r a î n e n t sont longs, plus grand est l 'angle de 
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leur oscillation, c 'es t -à-di re qu'ils font d'autant pins de chemin de droite à g a u c h é 
et d'autant moins de chemin en avant, que les filets qu i les retiennent ét qu i les 
e m p ê c h e n t d'avancer sont plus longs ; et à mesure que ces filets d iminuent de l o n 
gueur,, le mouvement d'oscillation diminue, et le mouvement progressif augmente; 
celui du balancement vertical subsis té et Se r econna î t toujours, tant que celui de 
progression ne se fa i t pas avec une grande vitesse : or jusqu ' ic i , pour l'ordinaire* 
ce mouvement de progression est encore assez lent, et celui de balancement est 
fo r t sensible. 

QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 

Dans ^espace de cinq ou six heures la liqueur acquiert presquè toute la fluidité 
qu'elle peut avoir sans se décompose r : on voi t alors (fig. 8) la p lupar t de ces pe
t i ts corps mouvants en t i è r emen t dégagés du filet qu'i ls t r a î n a i e n t ; i ls sont de 
figure ovale, et se meuvent progressivement avec une assez grande vitesse ; i ls res
semblent alors plus que jamais à des animaux q u i ont des mouvements en avant, 
en a r r i è re et en tous sens. Ceux qu i ont encore des queues, ou p l u t ô t qu i t r a î 
nent encore leur filet, paraissent ê t re beaucoup moins v i f s que les autres, et pa rmi 

cés derniers qu i n'ont plus de filet, i l y en a qu i paraissent changer de figure et 
de grandeur : les uns sont ronds, la plupart ovales ; quelques autres ont les deux 
ext rémi tés plus grUssës que le mi l i eu , et on remarque encore à tous u n mouvement 

de bâ i anèômen t et de roul is . 

CINQUIÈME EXPÉRÎENCË. 

Au bout de douze hèures la liqueur avait déposé au bas, dans le cristal de mon
tre, une espècé de m a t i è r e gé la t ineuse b l a n c h â t r e , ou p l u t ô t couleur de cendre, qu i 
avait de la consistance, et la l iqueur q u i surnageait é ta i t presque aussi claire que 
dé l'eau ; seulement elle aVâit u n é teinte b l euâ t r e , et ressemblait t r è s -b i en à de l'eau 
Claire, dans laquelle on aurait mê lé u n peu de savon : cependant elle conservait tou
jours de la Viscosité, et elle filait lorsqu'on en prenait une goutte et qu 'on voulai t 
la dé tâche r du reste de la l iqueur. Les petits corps mouvants sont alors dans u n é 
grande ac t iv i t é ; i ls sont tous déba r ras sés de leur filet; l a p lupar t sont ovales, i l 

y en a de ronds; i ls se meuvent en tous sens, et plusieurs tournent sur leur 
centre. J'en ai v u changer de figure sous mes yeux, et d'ovales devenir globuleux; 
j ' e n ai v u se diviser, se partager, et d 'un seul ovale ou d 'un globule en former deux; 
i ls avaient d'autant plus d 'ac t iv i té et de mouvement, qu ' i l s é t a i en t plus petits. 

SIXIÈME EXPÉRIENCE. 

Vingt-quatre heures après, la liqueur séminale avait ëncoré déposé une plug 
grande q u a n t i t é de m a t i è r e gé la t ineuse : je voulus dé l aye r cette m a t i è r e avec d ë 
l 'eau pour l'observer; mais elle ne sé m ê l a pas a i s émen t , et i l faut u n temps con-
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s idê rab l e pour qu'elle se ramollisse et se divise dans l 'eau. Les petites parties que 

j ' e n s épa ra i , paraissaient opaques et c o m p o s é e s d'une i n f i n i t é de tuyaux q u i f o r 

maient une espèce de lacis o ù Von ne remarquai t aucune disposit ion r é g u l i è r e et 

i pas le moindre mouvement ; mais i l y en avait encore dans la l iqueur claire : on y 

voya i t quelques corps en mouvement ; i ls é t a i en t à la v é r i t é en moindre q u a n t i t é . 
Le lendemain i l y en avait encore quelques-uns ; mais a p r è s cela j e ne vis plus 

dans cette l iqueur que des globules, sans aucune a p p a r e u ç e de mouvement . 

Je puis assurer que chacune de ces observations a é té r épé t ée u n f r è s - g r a n d 

nombre de fois et suivie avec toute l 'exactitude possible, et j e suis p e r s u a d é que 

ces filets que ces corps en mouvement t r a î n e n t a p r è s eux ne sont pas une queue 

ou u n membre q u i leur appartienne et q u i fasse partie de leur i n d i v i d u : car ces 

queues n 'ont aucune p ropor t ion avec le reste d u corps; elles sont de longueur et 
de grosseur f o r t d i f f é ren te s , quoique les corps mouvants soient à peu p r è s de la 

m ê m e grosseur dans le m ê m e temps : les unes de ces queues occupent une é t e n 

due t r è s - c o n s i d é r a b l e dans le champ d u microscope, et d'autres sont f o r t cour
tes. L e globule est e m b a r r a s s é dans son mouvement , d'autant plus que cette queue 

est plus longue ; quelquefois m ê m e i l ne peut avancer n i sort ir de sa place, et i l n'a 
q u ' u n mouvement d 'osci l lat ion de droite à gauche ou de gauche à droite lorsque 

cette queue est f o r t longue : on v o i t clairement qu' i ls paraissent faire des efforts 
pour s'en d é b a r r a s s e r . 

SEPTIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant pris de la liqueur séminale dans un autre cadavre humain, récent et encore 
ehaud, eRe ne paraissait d'abord ê t re à l 'œi l simple qu'uue m a t i è r e mucilagineuse 

presque coagu lée et t r è s - v i s q u e u s e ; je ne voulus cependant pas y m ê l e r de l 'eau; et 

en ayant mis une goutte assez grosse sur le porte-objet d u microscope, elle se l i qué 

fia d ' e l l e - m ê m e et sous mes yeux : elle é ta i t d'abord comme c o n d e n s é e , etelleparais-

sait fo rmer u n tissu assez s e r r é , c o m p o s é de filaments (fig. 9) d'une longueur et 

d'une grosseur c o n s i d é r a b l e s , q u i paraissaient n a î t r e de la partie la plus épaisse de 

la l iqueur. Ces filaments se s é p a r a i e n t à mesure que la l iqueur devenait plus f lu ide , 

et enf in i l s se divisaient en globules qu i avaient de l 'act ion et q u i paraissaient d'a

bord n 'avoir que t r è s - p e u de force pour se mettre en mouvement, mais dont les 

forces semblaient augmenter à mesure qu ' i ls s ' é lo igna ien t d u filament, dont i l 

paraissait qu' i ls faisaient beaucoup d'efforts pour se d é b a r r a s s e r et pour se dégage r , 

et auquel i ls é t a i en t a t t a c h é s par u n filet qu ' i ls en t i ra ien t , et q u i tenait à leur par

tie p o s t é r i e u r e ; i l s se formaien t ainsi lentement chacun, dps queues de d i f f é ren te s 

longueurs, dont quelques-unes é t a i e n t s i minces et si longues, qu'elles n'avaient 

aucune p ropor t ion avec le corps de ces globules : i ls é f a i eu t tous d'autant plus 

e m b a r r a s s é s , que ces filets ou ces queues é t a i e n t plus longues; l 'angle de leur 

mouvement d 'osci l la t ion de gauche à droite et de droite à gauche é t a i t aussi toujours 

d'autant plus grand que la longueur de ces filets é t a i t aussi plus grande, et leur 
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mouvement de progression d'autant plus sensible que ces espèces de queues é ta ien t 

plus courtes. 

HUITIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant suivi ces observations pendant quatorze heures, presque sans interrup
t ion , je reconnus que ces filets ou ces espèces de queues allaient toujous en d i m i 
nuant de longueur, et devenaient s i minces et si déliées, qu'elles cessaient d 'ê t re 
visibles à leurs ex t rémi tés successivement, en sorte que ces queues d iminuant peu 
à peu par leurs ex t rémi tés , , disparaissaient enf in e n t i è r e m e n t : c 'é ta i t alors que les 
globules cessaient absolument d'avoir u n mouvement d 'oscil lat ion horizontal et 

que leur mouvementprogressif é ta i t direct, quoiqu' i ls eussent toujours u n mouve
ment de balancement vertical , comme le roul is d 'un vaisseau ; cependant ils se 
mouvaient progressivement, à peu p r è s en l igne droite, et i l n 'y en avait aucun qui 
e û t une queue : i ls é t a ien t alors ovales, transparents, et tout à fa i t semblables aux 
p r é t e n d u s animaux qu'on vo i t dans l'eau d ' h u î t r e au six ou sep t i ème jour , et en
core plus à ceux qu'on voi t dans la gelée de veau rô t i au bout du q u a t r i è m e jour, 
Comme nous le dirons dans la suite en parlant des expér iences que M . Needham a 

bien vou lu faire en conséquence de m o n s y s t è m e , et q u ' i l a pous sée s aussi lo in 

que je pouvais l'attendre de l a sagac i té de son esprit et de son h a b i l e t é dans l 'art 

d'observer au microscope. 

NEUVIÈME EXPÉRIENCE. 

Entre la d ix i ème et la onz ième heure de ces observations, la l iqueur é t a n t alors 
fo r t f luide, tous ces globules me paraissaient (fig. 10) venir du m ê m e côté et en 
foule ; i ls traversaient le champ d u microscope en moins de quatre secondes de 
temps ; ils é ta ient r a n g é s les uns contre les autres ; i ls marchaient sur une ligne de 

sept ou hu i t de f ron t , et se succéda ien t sans in te r rup t ion , comme des troupes qui 
déf i lent . J'observai ce spectacle singulier pendant plus de c inq minutes ; et comme 

ce courant d'animaux ne finissait point , j ' e n voulus chercher la source, et ayant 
r e m u é l égè remen t m o n microscope, je reconnus que tous ces globules mouvants 
sortaient d'une espèce de mucilage (fig." 11) ou de lacis de filaments q u i les produi
saient continuellement sans in ter rupt ion , et beaucoup plus abondamment et plus 

vite que ne les avaient produits les filaments d ix heures auparavant. I l y avait en

core une différence remarquable entre ces espèces de corps mouvants produits dans 

la l iqueur épaisse et ceux-ci qu i é ta ien t produits dans la m ê m e l iqueur, mais de
venue f lu ide ; c'est que ces derniers ne t i ra ient point de filets ap rès eux, qu'ils n'a
vaient point de queue, que leur mouvement é ta i t plus prompt , et qu ' i ls allaient en 
troupeau comme des moutons qu i se suivent. J'observai longtemps le m u c i 
lage d 'où i ls sortaient et où ils prenaient naissance, et je le vis d iminuer sous mes 
yeux et se convertir successivement en globules mouvants, j u s q u ' à d i m i n u t i o n de 

plus de moi t i é de son volume ; après quoi la l iqueur s ' é tan t t rop desséchée , ce 
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mucilage devint obseUï 1 dans son m i f i e u , et tous les environs é t a i en t m a r q u é s et 

d iv i sés pa,r de petits filets q u i formaient (fig. 12) des intervalles ca r r é s à peu p r è s 

comme u n parquet, et ces petits filets paraissaient ê t r e f o r m é s des corps ou des ca

davres de ces globules mouvants q u i s ' é ta ien t r é u n i s par le d e s s è c h e m e n t , n o n pas 

en une seule masse, mais en filets longs, d i sposé s r é g u l i è r e m e n t , dont les intervalles 

é t a i e n t quadrangulaires : ces filets faisaient u n r é s e a u assez semblable à une to i le 

d ' a r a i g n é e sur laquelle l a r o s é e se serait a t t a c h é e en une i n f i n i t é de petits globules. 

DIXIÈME EXPÉRIENCE. 

J'avais bien reconnu, par les observations que j'ai rapportées les premières, que 

ces petits corps mouvants changeaient de figure, et j e croyais m ' ê t r e a p e r ç u qu'en 

g é n é r a l Rs d iminua ien t tous de grandeur ; mais j e n 'en é ta i s pas assez certain 

pour pouvoir l'assurer. Dans ces d e r n i è r e s observations, à la d o u z i è m e et t r e i 

z i è m e heure, je le reconnus plus clairement : mais en m ê m e temps j 'observai que, 

quoiqu ' i ls diminuassent c o n s i d é r a b l e m e n t de grandeur ou de volume, i l s augmen

taient en pesanteur spéc i f ique , sur tout lorsqu' i ls é t a i e n t p r ê t s à finir de se m o u 

v o i r ; ce q u i a r r iva i t presque tou t à coup, et toujours dans u n p l an d i f f é r e n t de 

ce lu i dans lequel i l s se mouvaient ; car lorsque leur act ion cessait, i ls tombaient 

au f o n d de la l iqueur et y formaien t u n s é d i m e n t couleur de cepdre, que l ' on 

voya i t à l 'œi l n u , et q u i au microscope paraissait n ' ê t r e c o m p o s é que de globules 

a t t a c h é s les uns aux autres, quelquefois en filets, et d'autres fois en groupe, mais 

presque tou jours d 'une m a n i è r e r é g u R è r e , le tou t sans aucun mouvement . 

ONZrÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant pris de la liqueur séminale d'un chien, qu'il avait fournie par une émis

s ion naturelle en assez grande q u a n t i t é , j 'observai que cette l iqueur é ta i t claire, 

et qu'elle n 'avai t que peu de t é n a c i t é . Je la mis , comme les autres dont je viens de 

parler, dans u n cr is ta l de m o n t r e ; et l 'ayant e x a m i n é e tout de suite au microscope, 

sans y m ê l e r de l'eau, j e vis (planche I I , fig. 13) des corps mouvants presque e n t i è 

rement semblables à ceux de la l iqueur de l 'homme : i ls avaient des filets ou des 

queues toutes parei l les; i l s é t a i e n t aussi à peu p r è s de la m ê m e grosseur; en u n 

mo t , i l s ressemblaient presque aussi parfai tement q u ' i l est possible à ceux que 

j 'avais vus dans l a l i queur humaine (planche I , fig. 7) l iquéf iée pendant deux ou 

t rois heures. Je cherchai dans cette l iqueur d u chien les filaments que j ' avais vus 

dans l 'autre, mais ce f u t inu t i l ement ; j ' a p e r ç u s seulement quelques filets longuets 

et t r è s - d é l i é s , e n t i è r e m e n t semblables à ceux q u i servaient de queue à ces g l o 

bules; ces filets ne tenaient po in t à des globules, et i l s é t a i e n t sans mouvement . 

Les globules en mouvement , et q u i avaient des queues, me parurent aller plus 

v i te et se remuer plus v ivement que ceux de la l iqueur s é m i n a l e de l 'homme ; i l s 

n'avaient presque po in t de mouvement d 'osci l la t ion hor izonta l , mais presque t ou -
V. 12 
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jours un mouvement de balancement vertical ou de r o u l i s : ces corps mouvants 
n ' é ta ien t pas en for t grand nombre ; et quoique leur mouvement progressif l û t 
plus fo r t que celui des corps mouvants de la l iqueur de l 'homme, n n étai t ce. 
pendant pas rapide, et i l leur faUait u n petit temps bien marque pour traverser le 
champ du microscope. J'observai cette l iqueur d'abord continuellement pendant 

trois heures, et je n ' y ape rçus aucun changement et r ien de nouveau ; ap rè s quoi 
je l'observai de temps à autre successivement pendant quatre jours , et j e remar
quai que le nombre des corps mouvants d iminuai t peu à peu. Le q u a t r i è m e jour 
i l y en avait encore, mais en t rès -pe t i t nombre et souvent je n 'en trouvais qu 'un 
ou deux dans une goutte en t iè re de l iqueur. Dès le second jour , le nombre de ceux 
q u i avaient une queue é ta i t plus peti t que celui de ceux q u i n'en avaient plus. Le 
t ro i s i ème jour , i l y en avait peu q u i eussent des queues; cependant au dernier 
j o u r i l en restait encore quelques-uns qu i en avaient: la l iqueur avait alors d é 
posé au fond u n séd imen t b l a n c h â t r e qu i paraissait ê t r e composé de globules sans 
mouvement, et de plusieurs petits filets q u i me parurent ê t re des queues séparées 
des globules; i l y en avait aussi d ' a t t achés à des globules, q u i paraissaient ê t re les 
cadavres de ces petits animaux (planche I I , fig. 14), mais dont l a forme éta i t ce
pendant di f férente de celle que je leur venais de vo i r lorsqu'ils é ta ien t en mouve
ment ; car le globuie paraissait plus large et comme entr 'ouvert, et i ls é ta ient 

plus gros que les globules mouvants et aussi que les globules sans mouvement qu i 

é ta ien t au fond et q u i é ta ien t séparés de leurs queues. 

DOUZIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant pris une autre fois de la l iqueur s é m i n a l e d u m ê m e chien, q u ' i l avait 
fournie de m ê m e par une émiss ion naturelle, je revis les premiers p h é n o m è n e s que 
j e viens de décr i re , mais (planche I I , fig. 1$) je vis de plus dans une des gouttes de 
cette l iqueur une partie mucilagineuse q u i produisait des globules mouvants, 
comme dans l 'expér ience I X , et ces globules formaient u n courant, et allaient 

de f ron t et comme en troupeau. Je m'attachai à observer ce mucilage ; i l me parut 
a n i m é i n t é r i e u r e m e n t d 'un mouvement de gonflement, q u i produisait de petites 

boursouflures dans d i f fé ren tes parties assez é lo ignées les unes des autres, et c 'é ta i t 
de ces parties gonflées qu 'on voyai t tou t à coup sortir des globules mouvants avec 
une vitesse à peu p r è s éga le , et une m ê m e direct ion de mouvement. Le corps de 

ces globules n ' é t a i t pas d i f fé ren t de celui des autres ; mais quoiqu ' i l s sortissent 

i m m é d i a t e m e n t d u mucilage, i ls n'avaient cependant po in t de queues. J'observai 
que plusieurs de ces globules changeaient de figure ; i ls s'allongeaient cons idé ra 

blement et devenaient longs comme de petits cylindres : a p r è s quoi les deux ex
t r é m i t é s du cyl indre se boursouflaient et se divisaient en deux autres globules, 
tous deux mouvants, et q u i suivaient la m ê m e direct ion que celle qu ' i ls avaient 

lorsqu'ils é t a ien t r é u n i s , soit sous l a forme de cyl indre , soit sous la fo rme p r é c é 
dente de globule. 
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TREIZIÈME EXPÉRIENCE. 

Le petit verre qui contenait cette liqueur ayant été renversé par accident, je 

p r i s une t r o i s i è m e fois de la Rqueur d u m ê m e chien : mais soit q u ' i l f û t f a t i g u é 

par des é m i s s i o n s t rop r é i t é r ée s , soit par d'autres causes que j ' i g n o r e , la l iqueur 

s é m i n a l e ne contenait r i e n d u tout ; elle é ta i t transparente et visqueuse comme 

la l y m p h e d u sang ; et l 'ayant obse rvée dans le moment , et une heure, deux heures, 

t ro is heures et j u s q u ' à v ingt -quat re heures a p r è s , elle n ' o f f r i t r i en de nouveau, 

s inon beaucoup de gros globules obscurs ; i l n ' y avait aucun corps mouvant , aucun 

muci lage, r i e n , en u n mot , de semblable à ce que j ' ava i s v u les autres fo is . 

QUATORZIÈME EXPÉRIENCE. 

Je fis ensuite ouvrir un chien, et je fis séparer les testicules et les vaisseaux qui 

y é t a i e n t a d h é r e n t s , pour r é p é t e r les m ê m e s observations; mais j e remarquai q u ' i l 
n ' y avait po in t de vé s i cu l e s s é m i n a l e s , et apparemment dans ces an imaux la se

mence passe directement des testicules dans l ' u r è t r e . Je ne t r o u v a i que t r è s - p e u 

de Rqueur dans les testicules, quoique le chien f û t adulte et v igoureux, et q u ' i l 

ne f û t pas encore m o r t dans le temps o ù l ' o n cherchait cette l iqueur . J 'observai 

au microscope l a petite q u a n t i t é que j e pus ramasser avec le gros bout d ' un cure-
dent : i l n ' y avait point de corps en mouvement semblables à ceux que j ' ava i s vus 

auparavant; o n y voya i t seulement une grande q u a n t i t é de t r è s - p e t i t s globules, 

dont l a p lupa r t é t a i e n t sans mouvement , et dont quelques-uns, q u i é t a i e n t les 

plus petits de tous, avaient entre eux d i f f é r e n t s petits mouvements d 'approxima

t i o n que j e ne pus pas suivre, parce que les gouttes de Rqueur que j e pouvais ra 

masser é t a i e n t si petites, qu'elles se d e s s é c h a i e n t deux o u t rois minutes a p r è s 

qu'eRes avaient été ' mises sur le porte-objet. 

QUINZIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant mis infuser les testicules de ce,chien, que j'avais fait couper chacun en 

deux parties, dans u n bocal de verre o ù i l y avai t assez d'eau pour les couvr i r , et 

ayan t f e r m é exactement ce bocal , j ' a i o b s e r v é , t ro is jours a p r è s , cette i n f u s i o n que 

j ' ava is fa i te dans le dessein de r e c o n n a î t r e si la chair ne contient pas des corps en 

mouvement ; j e v i s en effet (planche I I , fig. 16) dans l 'eau de cette i n f u s i o n une 

grande q u a n t i t é de corps mouvants de figure globuleuse et ovale, et semblables à 

ceux que j ' ava i s vus dans l a l iqueur s é m i n a l e d u chien, à l 'exception qu 'aucun de 

ces corps n 'avai t de filets ; i l s se mouvaient en tous sens, et m ê m e avec assez de 

vitesse. J 'observai longtemps ces corps q u i paraissaient a n i m é s : j ' e n v is plusieurs 

changer de f igure sous mes yeux ; j ' e n vis q u i s'allongeaient, d'autres q u i se rac

courcissaient, d'autres, et cela f r é q u e m m e n t , q u i se gonflaient aux deux e x t r é m i -
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t é s ; presque tous paraissaient tourner sur leur centre; i l y en avait de plus petits 
et de plus gros, mais tous é ta ient en mouvement; et, à les prendre en to ta l i té , i ls 

é ta ien t de la grosseur et de la figure de ceux que j ' a i décr i t s dans la q u a t r i è m e 

expérience^ 
SEIZIÈME EXPÉRIENCE. 

Le lendemain, le nombre de ces globules mouvants était encore augmenté ; mais 
j e crus m'apercevoir qu'ils é ta ient plus pet i ts : leur mouvement é ta i t aussi plus 
rapide et encore plus i r régu l ie r ; i ls avaient une autre apparence pour la forme et 
pour l 'allure de leur mouvement, qu i paraissait ê t re plus confus. Le surlendemain 
et les jours suivants, i l y eut toujours des corps en m o u v e m é n t dans cette e â u j 
jusqu'au v ing t i ème jour : leur grosseur d iminuai t tous les jours , et enf in d iminua 
si for t , que je cessai de les apercevoir, uniquement à cause de leur petitesse, car 
le mouvement n'avait pas cessé ; et les derniers, que j 'avais beaucoup de peine à 
apercevoir aux d ix-neuvième et v i n g t i è m e jours, se mouvaient avec autant et 
m ê m e plus de rap id i té que jamais. I l se forma au-dessus de l'eau une espèce de pel

licule qu i ne paraissait composée que des enveloppes de ces corpS en mouvement, 
et dont toute la substance paraissait ê t r e u n lacis de tuyaux, de petits filets, dè 

petites écai l les , etc., toutes sans aucun mouvement : cette pell icule et ces corps 
mouvants n'avaient pu venir dans la l iqueur par le moyen de l ' a i r ex t é r i eu r , puis

que le bocal avait toujours é té t r è s - s o i g n e u s e m e n t b o u c h é . 

DIX-SEPTIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai f a i t ouvr i r successivement, et â d i f fé ren t s jours , d ix l à p i n s , pour observer è t 
examiner âvec soin leur l iqueur s é m i n a l e : le premier n 'avait pas une goutte de 
cette l iqueur, n i d a û s les testicules, n i dans les vés icules s é m i n a l e s ; dans le se
cond, je n'en t rouvai pas davantage, quoique je me fusse cependant a s s u r é que cè 
second lap in é ta i t adulte, et q u ' i l f û t m ê m e le pè re d'une nombreuse fami l le : je 

n 'en t rouvai point encore dans le t ro i s i ème , q u i é ta i t cependant aussi dans le cas 
du second. Je m' imaginai qu ' i l fa l la i t peu t -ê t r e approcher ces animaux de leur fe
melle peur exciter ét faire n a î t r e la semence, et je fis acheter des m â l e s et deé fe
melles, que l ' on m i t deux à deux dâUs des espèces de cages où i ls pouvaient se voir 
et se faire des caresses, mais o ù i l ne leur é ta i t pas possible de se jo indre . Cela ne 
me réuss i t pas d'abord, car on en ouvr i t encore deuX^ o ù je ne t rouva i pas plus de 
l iqueur sémina le qUe dans les trois premiers : cependant le s ix i ème que je fis ouvrir 

en avait une grande abondance; c 'é tai t u n gros l a p i n blanc q u i paraissait for t 
vigoureux : je l u i t rouva i dans les vés icules s é m i n a l e s autant de l iqueur congelée 
q u ' i l en pouvait tenir dans une petite cui l ler à ca fé ; cette m a t i è r e ressemblait à de 
la gelée de viande, elle é ta i t d 'un jaune c i t ron et presque transparetite. L 'ayant 
e x a m i n é e au microscope, j e vis cette m a t i è r e épaisse se r é s o u d r e lentement et par 

d e g r é s en filaments et en gros globules, dont plusieurs paraissaient a t t a c h é s les 
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uns 1 aux autres4 c ô m m ë des grains de chapelet; mais je ne leur remarquai aucun 

m ô u v e n i ê n t b i en d is t inc t : seulement, comme la m a t i è r e se l iquéf ia i t , elle fo rma i t 

une èsp^ècé d é courant par lequel eés globules et ces f i laments paraissaient tous 

ê t r e e n t r a î n é s du m ê m ô cô té . Je m'attendais à v o i r prendre à cette m a t i è r e u n 

plus grand d e g r é de f l u i d i t é , mais cela n 'ar r iva pas : a p r è s qu'elle se f u t u n peu 

l iquèf iéô , elle se des sécha , et j e ne pus jamais v o i r autre chose que ce que je viens 

de dire , en observant cette m a t i è r e sans addi t ion . Je la m ê l a i donc avec de l'eau : 

niais cé f u t encore sans succès d 'abord ; car l 'eau ne la p é n é t r a i t pas tou t de suite, 

et semblait ne pouvoi r l a d é l a y e r . 

DÏX-HUITrÈMB EXPÉRIENCE. 

Ayant fait ouvrir Un autre lapin, je n'y trouvai qu'une très-petite quantité dé 

m a t i è r è sèndinale , q u i é ta i t d'une couleur et d'une consistance d i f f é r en t e s de celle 

dont je viens de par ler ; elle é ta i t à peine co lo rée de jaune, et plus f lu ide que celle-

là . Comme i l n ' y en avait qUe t rès -peU, et que je craignais qu'elle ne se des séchâ t 

t rop promptement , je fus fo rcé de la m ê l e r avec de l'eau : dès la p r e m i è r e observa

t i o n , j é ne vis pas les filaments n i les chapelets que j 'avais vus dans l 'autre ; mais 

je reconnus sur-le-ehamp les gros globules, et je vis de plus qu' i ls avaient tous u n 

mouvement de t remblement et comme d ' i n q u i é t u d e : i l s avaient aussi u n mouve

ment de progression* mais f o r t lent ; quelques-uns tournaient aussi autour d é 

quelques autres, et la p lupar t paraissaient tourner sur leur centre. Je ne pus pas 

suivre cette observation plus l o i n , parce que je n'avais pas une assez grande quan

t i t é de cette Rqueur s é m i n a l e , q u i se dessécha promptement . 

DIX-NEUVIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant fait chercher dans un autre lapin, on n'y trouva rien du tout, quoiqu'il 

e û t é té depuis quelques jours aussi vo i s in de sa femeRe que les autres ; mais dans 

les vés icu les s é m i n a l e s d'Un autre on t rouva presque autant de l iqueur c o n g e l é e 

que dans celui de l 'observation X V I I . Cette l iqueur conge lée , que j ' examina i d 'abord 

de la m ê m e f a ç o n , ne me d é c o u v r i t r i en de plus, en sorte que j e pris le pa r t i de 

mettre in fuser toute l a q u a n t i t é que j ' e n avais pu rassembler, dans une q u a n t i t é 

presque double d'eau pure ; et, a p r è s avoir secoué v io lemment et souvent la petite 

boutei l le o ù ce m é l a n g e é ta i t contenu, j e le laissai reposer pendant d ix minutes , 

a p r è s quo i j 'observai cette i n f u s i o n en prenant tou jours à la surface de la l iqueur 

les gouttes que j e voulais examiner : j ' y vié les m ê m e s gros globules dont j ' a i 

p a r l é , mais en pet i t nombre et e n t i è r e m e n t d é t a c h é s et séparés* et m ê m e f o r t é l o i 

g n é s les uns des autres : i l s avaient d i f f é r en t s mouvements d 'approximat ion les 

uns à l ' éga rd des autres ; mais ces mouvements é t a i en t si lents, q u ' à peine é t a i e n t -

i l s sensibles. Deux ou trois heures a p r è s i l me parut que ces globules avaient d i 

m i n u é de vo lume , et que leur mouvement é ta i t devenu plus sensible : i ls parais-
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saient tous tourner sur leurs centres; et quoique leur mouvement de tremblement 
f û t bien plus m a r q u é que celui de progression, cependant on apercevait claire

ment qu'ils changeaient tous de place i r r égu l i è remen t les uns par rapport aux 
autres ; i l y en avait m ê m e quelques-uns qu i tournaient lentement autour des 
autres. Six ou sept heures après , les globules é ta ien t encore devenus plus petits, 
et leur action était a u g m e n t é e ; i ls me parurent ê t re en beaucoup plus grand nom
bre, et tous leurs mouvements é ta ient sensibles. Le lendemain i l y avait dans cette 
l iqueur une mul t i tude prodigieuse de globules en mouvement, et i l s é ta ien t au 
moins trois fois plus petits qu'ils ne m'avaient paru d'abord. J'observai ces glo

bules tous les jours plusieurs fois pendant hu i t jours : i l me parut q u ' i l y en avait 
plusieurs qu i se joignaient, et dont le mouvement finissait après cette un ion , qu i 
cependant ne paraissait ê t re qu'une un ion superficielle et accidentelle ; i l y en 
avait de plus gros, de plus petits ; la plupart é ta ien t ronds et s p h é r i q u e s , les autres 
éta ient ovales, d'autres é ta ien t longuets. Les plus gros é t a i en t les plus transpa
rents; les plus petits é ta ien t presque noirs. Cette d i f fé rence ne provenait pas des 
accidents de la l u m i è r e ; car, dans quelque plan et dans quelque si tuat ion que ces 
petits globules se trouvassent, i ls é ta ien t toujours noirs : leur mouvement était 
bien plus rapide que celui des gros; et ce que je remarquai le plus clairement et 
le plus géné ra l emen t sur tous, ce f u t leur d i m i n u t i o n de grosseur, en sorte qu'au 

h u i t i è m e jou r i l s é ta ien t si petits que je ne pouvais presque plus les apercevoir, et 

enf in i l s disparurent absolument à mes yeux sans avoir cessé de se mouvoi r . 

VINGTIÈME. EXPÉRIENCE. 

Enfin, ayant obtenu avec assez de peine de la liqueur séminale d'un autre la

p i n , telle q u ' i l l a f o u r n i t à sa femelle, avec laquelle i l ne reste pas plus d'une m i 
nute en copulation, je remarquai qu'elle é ta i t beaucoup plus fluide que celle qu i 
avait été t i rée des vésicules sémina les , et les p h é n o m è n e s qu'elle o f f r i t é ta ient 
aussi for t d i f férents ; car i l y avait (planche I I , fig. 17) dans cette l iqueur les glo

bules en mouvement dont j ' a i pa r l é et des filaments sans mouvement, et encore 

des espèces de globules avec des filets ou des queues, et q u i ressemblaient assez à 
ceux de l 'homme et du chien : seulement i ls me parurent plus petits et beaucoup 

plus agiles ; i l s traversaient en u n instant le champ d u microscope. Leurs filets 

ou leurs queues me parurent ê t re beaucoup plus courtes que celles de ces autres 
animaux spe rma t iqùes , et j 'avoue que, quelque soin que j e me sois d o n n é pour les 

bien examiner, je ne suis pas s û r que quelques-unes de ces queues ne fussent pas 
de fausses apparences produites par le s i l lon que ces globules mouvants formaient 

dans l a l iqueur, qu'ils traversaient avec t rop de r a p i d i t é pour pouvoir les bien 

observer; car d'ailleurs cette l iqueur, quoique assez f lu ide , se d e s s é c h a i t f o r t 
promptement. 
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VINGT-UNIEME EXPÉRIENCE. 

Je voulus ensuite examiner la Rqueur séminale du bélier : mais comme je n'é

ta is pas à p o r t é e d 'avoir de ces animaux vivants , j e m'adressai à u n boucher, au 

que l j e recommandai de m'apporter sur-le-champ les testicules et les autres par

ties de l a g é n é r a t i o n des bé l i e r s q u ' i l ï u e r a i t ; i l m 'en f o u r n i t , à d i f f é r en t s jours , au 

moins de douze o u treize d i f f é r e n t s bé l i e r s , sans q u ' i l me f û t possible de t rouver 

dans les é p i d i d y m e s , n o n plus que dans les vé s i cu l e s s é m i n a l e s , assez de l iqueur 

pour pouvoir l a b ien observer ; dans les petites gouttes que j e pouvais ramasser, 

j e ne v i s que des globules sans mouvement. Comme j e faisais ces observations au 

mois de mars , j e pensais que cette saison n ' é t a i t pas celle d u r u t des bé l i e r s , et 

qu 'en r é p é t a n t les m ê m e s observations au mois d'octobre, j e pourrais t rouver alors 

l a l iqueur s é m i n a l e dans les vaisseaux, et les corps mouvants dans la Rqueur. Je 

f i s couper plusieurs testicules en deux dans l eu r plus grande longueur ; et ayant 

r a m a s s é avec le gros bout d 'un cure-dent l a petite q u a n t i t é de l iqueur qu 'on pou

vait en exprimer, cette l iqueur ne m ' o f f r i t , comme celle des é p i d i d y m e s , que des 

globules de d i f f é r en t e grosseur, et q u i n'avaient aucun mouvement . A u reste tous 

ces testicules é t a i e n t f o r t sains, et tous é t a i e n t au moins aussi gros que des 

œ u f s de poule. 

VINGT-DEUXIÈME EXPÉRIENCE. 

Je pris trois de ces testicules de trois différents béliers; je les fis couper chacun 

en quatre parties ; j e m i s chacun des testicules a ins i c o u p é s en quatre, dans u n 

bocal de verre , avec autant d'eau seulement q u ' i l en f a l l a i t pour les couvr i r , et j e 

bouchai exactement les bocaux avec d u Rége et d u parchemin ; j e laissai cette 

chair infuser a ins i pendant quatre j o u r s ; a p r è s quoi j ' examina i au microscope la 

Rqueur de ces t ro i s in fus ions ; j e les t rouva i toutes remplies d'une i n f i n i t é de corps 

en mouvement , dont la p lupar t é t a i e n t ovales, et les autres globuleux : i l s é t a i e n t 

assez gros, et i ls ressemblaient à ceux dont j ' a i p a r l é (cxpér. V I I I ) ; leur mouvement 

n ' é t a i t pas brusque, n i incer ta in , n i f o r t rapide, mais éga l , un i fo rme et con t inu 

dans toutes sortes de directions. Tous ces corps en mouvement é t a i e n t à peu p r è s 

de la m ê m e grosseur dans chaque l i queu r ; mais i l s é t a i e n t plus gros dans l 'une, u n 

peu moins gros dans l 'autre, et plus petits dans la t r o i s i è m e : aucun n'avait de 

queue. I l n ' y avait n i filaments n i filets dans cette l iqueur , o ù le mouvement de 

ces petits corps s'est c o n s e r v é pendant quinze à seize jours , i ls changeaient sou

vent de figure et semblaient se dévê t i r successivement de leur tunique e x t é r i e u r e , 

i l s devenaient aussi tous les jours plus peti ts , et je ne les perdis de vue au se iz ième 

j o u r que par leur petitesse e x t r ê m e ; car le mouvement subsistait tou jours lorsque j e 

cessai de les apercevoir. 

VINGT-TROISIÈME EXPÉRIENCE. 

Au mois d'octobre suivant, je ûs ouvrir un bélier qui était en rut, et je trouvai 
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une assez grande quan t i t é de l iqueur sémina le dans l ' un des ép id idymes : l 'ayant 
examinée sur-le-champ au microscope, j ' y vis une mult i tude innombrable de corps 
mouvants ; ils é ta ient en si grande quan t i t é , que toute la substance de la liqueur 
paraissait en ê t re composée en entier. Comme elle é ta i t t rop épaisse pour pouvoir 
hien distinguer la forme de ces corps mouvants, je la dé layai avec u n peu d'eau ; 
mais je fus surpris de yoir que l'eau avait ar rê té tput à coup le mouvement de tous 
ces corps : je les voyais t rès -d i s t inc tement dans la l iqueur, mais i ls é ta ien t tous 
absolument immobiles. Ayant répé té plusieurs fois cette observation, je m ' ape r çus 
que l'eau, qui , comme je l 'a i di t , délaie t r è s - b i e n les liqueurs sémina le s de l 'homme, 
d u chien, etc., au l ieu de délayer la semence du bél ier , semblait au contraire la 
coaguler ; elle avait peine à se mê le r avec cette l iqueur ; ce q u i me f î t conjecture? 
qu'elle pouvait ê t re de la nature du suif, que le f r o i d coagule et durci t , et je me 
confirmai b ien tô t dans cette opinion ; car ayant f a i t ouvr i r l 'autre ép id idyme , où 
je comptais trouver de la l iqueur, je n 'y t rouvai qu'une m a t i è r e coagulée , épaissie 
et opaque : le peu de temps pendant lequel ces parties avaient été exposées à l 'air, 
avait suff i pour ref ro idi r et coaguler l a l iqueur s émina l e qu'elles contenaient. 

VINGT-QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 

Je fis donc ouvrir un autre bélier ; et pour empêcher la liqueur séminale de se 
ref ro id i r et de se figer, je laissai les parties de la géné ra t ion dans le corps de l 'ani

m a l , que l 'on couvrait avec des linges chauds. Avec ces p r é c a u t i o n s i l me f u t aisé 
d'observer u n t r è s rg r and nombre de fois la l iqueur sémina le dans son é ta t de flui

d i té ; elle étai t remplie d 'un nombre i n f i n i de corps en mouvement (planche I I , 
fig. 18) ; i ls é ta ien t tous oblongs, et i ls se remuaient en tous sens ; mais dès que la 
goutte de l iqueur qu i é ta i t sur le porte-objet du microscope é ta i t refroidie, le mou* 
vement de tous ces corps cessait dans u n instant, de sorte que j e ne pouvais les 
observer que pendant une minute ou deux. J'essayai de dé layer la l iqueur avec de 
l'eau chaude : le mouvement des petits corps dura quelque temps de plus, c'est-à-
dire trois ou quatre minutes. La q u a n t i t é de ces corps mouvants é ta i t si grande 
dans cette l iqueur, quoique dé layée , qu'i ls se touchaient presque tous les uns les 
autres ; i ls é ta ien t tous de la m ê m e grosseur et de la m ê m e f igure ; aucun n'avait 

de queue; leur mouvement n ' é ta i t pas fo r t rapide ; et lorsque par la coagulation de 
la l iqueur i ls venaient à s 'ar rê ter , i ls ne changeaient pas de forme. 

VINGTTCINQUIÈME EXPÉRIENCE. 

Comme j'étais persuadé, non-seulement par ma théorie, mais aussi par l'examen 
que j 'avais fa i t des observations et des découver tes de tous ceux q u i avaient t ra 
vai l lé avec mo i sur cette ma t i è r e , que la femelle a, aussi bien que le m â l e une 
l iqueur sémina le et vraiment prol i f ique, et que je ne doutais pas que le réservo'ir de 
cette l iqueur ne f û t la cavi té du corps glanduleux du testicule, où les ana tomis te 
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p r é v e n u s de leur s y s t è m e avaient v o u l u t rouver l 'œuf , j e fis acheter plusieurs chiens 

et plusieurs chiennes, et quelques lapins m â l e s et femelles, que je fis garder et 

n o u r r i r s é p a r é m e n t les uns des autres. Je par la i à u n boucher pour avoir les por 

t i è r e s de toutes les vaches et de toutes les brebis q u ' i l tuera i t ; je l'engageai à me 

les apporter dans le moment m ê m e que l a b ê t e v iendra i t d 'expirer ; j e m'assurai 

d 'un ch i rurg ien pour fa i re les dissections néces sa i r e s ; et a f i n d'avoir u n objet de 

comparaison pour l a l iqueur de la femelle, je c o m m e n ç a i par observer la l iqueur 

s é m i n a l e d 'un chien, q u ' i l avait fournie par une é m i s s i o n naturelle ; j ' y t r o u v a i 

{planche I I , fig. 19) les m ê m e s corps en mouvement que j ' y avais obse rvés aupa

ravant ; ces corps t r a î n a i e n t a p r è s eux des filets q u i ressemblaient à des queues 

dont i ls avaient peine à se d é b a r r a s s e r ; ceux dont les queues é t a i e n t les plus courtes, 

se mouvaient avec plus d ' ag i l i t é que les autres ; i l s avaient tous, plus ou moins , 

u n mouvement de balancement ver t ica l ou de roul i s ; et en g é n é r a l leur mouve 

ment progressif , quoique f o r t sensible et t r è s - m a r q u é , n ' é t a i t pas d'une grande 

r a p i d i t é . 

VINGT-SIXIÈME EXPÉRIENCE. 

Pendant que j'étais occupé à cette observation, l'on disséquait une chienne vi
vante, q u i é t a i t en chaleur depuis quatre ou c inq jours , et que le m â l e n 'avait pas 

a p p r o c h é e . On t rouva a i s é m e n t les testicules q u i sont aux e x t r é m i t é s des cornes 
de la matr ice ; i ls é t a i e n t à peu p r è s gros comme des avelines. A y a n t e x a m i n é l ' u n 

de ces testicules, j ' y t r o u v a i u n corps glanduleux, rouge, p r o é m i n e n t et gros comme 

u n po i s ; ce corps glanduleux ressemblait parfai tement à u n peti t mamelon , et i l y 

avait au dehors de ce corps glanduleux une fente t r è s - v i s i b l e , q u i é ta i t f o r m é e par 
deux l èv re s , dont l 'une a v a n ç a i t en dehors u n peu plus que l 'autre. A y a n t e n t r o u 

ve r t cette fente avec u n stylet, nous en v î m e s d é g o u t t e r de la l iqueur que nous 

r e c u e i l l î m e s pour la porter au microscope, a p r è s avoir r e c o m m a n d é au ch i ru rg ien 

de remettre les testicules dans le corps de l ' an imal q u i é ta i t encore v ivan t , a f in de 

les ten i r chaudement. J 'examinai donc cette l iqueur au microscope, et d u premier 

coup d 'œi l j 'eus la satisfaction d 'y vo i r (planche I I , fig. 20) des corps mouvants avec 

des queues, q u i é t a i e n t presque absolument semblables à ceux que je venais d e v o i r 

dans la Rqueur s é m i n a l e d u chien. M M . Needham et Daubenton, q u i o b s e r v è r e n t 

a p r è s m o i , f u r e n t si surpris de cette ressemblance, qu ' i l s ne pouvaient se persua

der que ces animaux s p e r m a t i q ù e s ne fussent pas ceux du chien que nous venions 

d'observer; i l s crurent que j 'avais oub l i é de changer de porte-objet , et q u ' i l avait 

p u rester de l a l iqueur du chien, ou bien que le cure-dent avec lequel nous avions 

r a m a s s é plusieurs gouttes de cette l iqueur de la chienne, pouvait avoir servi aupa

ravant à celle d u chien. M . Needham p r i t donc l u i - m ê m e u n autre porte-objet , u n 

autre cure-dent, et ayant é té chercher de la l iqueur dans la fente du corps g lan 

duleux, i l l 'examina le premier et y revi t les m ê m e s animaux, les m ê m e s corps en 

mouvement , et i l se Convainquit avec m o i , non-seulement de l'existence de ces 

an imaux s p e r m a t i q ù e s dans la l iqueur s é m i n a l e de la femelle, mais encore de leur 
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ressemblance avec ceux de la l iqueur s émina l e du mâle . Nous r e v î m e s au moins 
dix fois de suite, et sur di f férentes gouttes, les m ê m e s p h é n o m è n e s ; car i l y avait 
une assez bonne q u a n t i t é de l iqueur sémina le dans ce corps glanduleux, dont la 

fente péné t r a i t dans une cavi té profonde de près de trois lignes. 

VINGT-SEPTIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant ensuite e x a m i n é l 'autre testicule, j ' y t rouvai u n corps glanduleux dans 
son état d'accroissement ; mais ce corps n ' é t a i t pas m û r : i l n ' y avait point de fente 
à l ' ex té r ieur ; i l é ta i t bien plus peti t et bien moins rouge que le premier ; et l 'ayant 
ouvert avec u n scalpel, je n 'y t rouvai aucune l iqueur : i l y avait seulement une 
espèce de petit p l i dans l ' in tér ieur , que je jugeai ê t re l 'origine de la cav i té qu i doit 
contenir la l iqueur. Ge second testicule avait quelques vés icules lymphatiques t rès-
visibles à l ' extér ieur ; je perçai l 'une de ces vés icules avec une lancette, et i l en 
j a i l l i t une l iqueur claire et l impide que j 'observai tout de suite au microscope : elle 
ne contenait r ien de semblable à celle du corps glanduleux ; c 'é tai t une mat i è re 
claire, composée de t r è s -pe t i t s globules qu i é ta ien t sans aucun mouvement. Ayant 
répé té souvent cette observation, comme on le verra dans la suite, j e m'assurai que 

cette l iqueur que renferment les vésicules n'est qu'une espèce de lymphe qu i ne 
contient r ien d ' a n i m é , r ien de semblable à ce que l 'on voi t dans la semence de la 
femelle, qu i se forme et q u i se perfectionne dans le corps glanduleux. 

VINGT-HUITIÈME EXPÉRIENCE. 

Quinze jours après j e fis ouvr i r une autre chienne q u i é ta i t en chaleur depuis sept 
ou hu i t jours, ét q u i n'avait pas é té a p p r o c h é e par le m â l e ; je fis chercher les tes
ticules : i ls sont contigus aux ex t r émi té s des cornes de la matrice. Ces cornes sont 

fo r t longues : leur tunique ex té r ieure enveloppe les testicules, et i ls paraissent re
couverts de cette membrane comme d 'un capuchon. Je t rouva i sur chaque testicule 
un corps glanduleux en pleine m a t u r i t é : le premier que j ' examina i é ta i t entr 'ouvert, 

et i l avait u n conduit ou canal qu i p é n é t r a i t dans le testicule, et q u i é ta i t r empl i de 
la l iqueur sémina le ; le second éta i t u n peu plus p r o é m i n e n t et plus gros, et la fente 

ou le canal qu i contenait la l iqueur é ta i t au-dessous du mamelon qu i sortait au 

dehors. Je pris de ces deux l iqueurs, et les ayant c o m p a r é e s , je les t rouva i tout à 
fai t semblables. Cette l iqueur s émina l e de la femelle est au moins aussi l iquide que 
celle du m â l e . Ayant ensuite e x a m i n é au microscope ces deux l iqueurs t i rées des 
deux testicules, j ' y t rouvai (planche I I , fig. 21) les m ê m e s corps en mouvement ; j e 

revis à loisir les m ê m e s p h é n o m è n e s que j 'avais vus auparavant dans la l iqueur sé 
minale de l'autre chienne : je vis de plus plusieurs globules q u i se remuaient t r è s -
vivement, q u i t âcha i en t de se dégage r d u mucilage qu i les envi ronnai t , et q u i 
emportaient après eux des filets ou des queues ; i l y en avait une aussi grande 
q u a n t i t é que dans la semence du m â l e . 



E X P É R I E N C E S SUR LA. G É N É R A T I O N . m 

VINGT -NEUVIEME EXPÉRIENCE. 

J'exprimai de ces deux corps glanduleux toute la liqueur qu'ils contenaient ; et 

l ' ayant r a s s e m b l é e et mise dans u n pet i t c r i s ta l de montre , i l y en eut une q u a n t i t é 

suffisante pour suivre ces observations pendant quatre o u c i n q heures : je remar

qua i qu'elle faisait u n pet i t d é p ô t au bas, o u d u moins que la l iqueur s'y épa i s s i s 

sait u n peu. Je pr is une goutte de cette l iqueur plus épa isse que l 'autre ; et l 'ayant 

mise au microscope, je reconnus (planche I I , fig. 22) que la partie mucilagineuse de 

la semence s 'é tai t c o n d e n s é e , et qu'elle fo rma i t comme u n tissu con t inu . A u bo rd 

ex t é r i eu r de ce t issu, et dans une é t e n d u e assez c o n s i d é r a b l e de sa c i r c o n f é r e n c e , 

i l y avait u n torrent ou u n courant q u i paraissait c o m p o s é de globules q u i coulaient 

avec r ap id i t é : ces globules avaient des mouvements propres ; i l s é t a i e n t m ê m e 

t r è s -v i f s , t r è s - a c t i f s , et i l s paraissaient ê t r e absolument dégagés de leur enveloppe 

mucilagineuse et de leurs queues. Ceci ressemblait si b ien au cours d u sang lo r s 

qu 'on l'observe dans les petites veines transparentes, que, quoique la r a p i d i t é de 
ce courant de globules de la semence f û t plus grande, et que de plus ces globules 

eussent des mouvements propres et par t icul iers , j e fu s f r a p p é de cette ressem

blance ; car i l s paraissaient non-seulement ê t r e a n i m é s par leurs propres forces, 

mais encore ê t r e poussés par une force commune, et comme contraints de se suivre 

en troupeau. Je conclus de cette observation, et des n e u v i è m e et d o u z i è m e , que, 

quand le fluide commence à se coaguler ou à s 'épaiss i r , soit par le d e s s è c h e m e n t 

ou par quelque autre cause, ces globules actifs rompent et d é c h i r e n t les enveloppes 

mucilagineuses dans lesquelles i ls sont contenus, et qu ' i ls s ' é c h a p p e n t d u cô té o ù 

l a l iqueur est d e m e u r é e plus fluide. Ces corps mouvants n'avaient alors n i filets n i 

r i e n de semblable à des queues : i l s é t a i e n t pour la p lupar t ovales, et paraissaient 

u n peu aplatis par-dessous; car i ls n'avaient aucun mouvement de roul i s , d u moins 

q u i f û t sensible. 

TRENTIÈME EXPÉRIENCE. 

Les cornes de la matrice étaient, à l'extérieur, mollasses, et elles ne paraissaient 

pas ê t r e remplies d'aucune l iqueur . Je les fis ouv r i r longi tudinalement , et je n ' y 
t r o u v a i qu'une t r è s - p e t i t e q u a n t i t é de l i queur ; i l y en avait cependant assez pour 

qu 'on p û t la ramasser avec u n cure-dent. l 'observai cette l iqueur au microscope : 

c ' é ta i t l a m ê m e que celle que j 'avais e x p r i m é e des corps glanduleux du testicule ; 

car elle é ta i t pleine de globules actifs q u i se mouvaient de la m ê m e f açon , et q u i 

é t a i e n t absolument semblables en tou t à ceux que j ' a v à i s o b s e r v é s dans la l iqueur 

t i r é e i m m é d i a t e m e n t d u corps glanduleux : aussi ces corps glanduleux sont p o s é s 

de f a ç o n qu ' i l s versent a i s é m e n t cette l iqueur sur les cornes de la matrice, et j e 

suis p e r s u a d é que, tan t que la chaleur des chiennes dure, et p e u t - ê t r e encore quel

que temps a p r è s , R y a une s t i l l a t ion ou u n d é g o u t t e m e n t cont inuel de cette l i -
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queur, qu i tombe du corps glanduleux dans les cornes de la matrice, et que cette 
Btillation dure j u s q u ' à ce que le corps glanduleux ait épuisé les vés icu les d u tes
ticule auxquelles i l correspond; alors i l s'affaisse peu à peu, i l s'efface, et 1 ne 
laisse qu'une petite cicatrice rougeâ t r e qu'on voi t à l ' ex tér ieur du testicule. 

TRENTE-UNIÈME EXPÉRIENCE. 

Je pris cette liqueur séminale qui était dans l'une des cornes de la matrice, et 
qu i contenait des corps mouvants ou des animaux s p e r m a t i q ù e s semblables a ceux 
du m â l e ; et ayant pris en m ê m e temps de la l iqueur s é m i n a l e d 'un chien, qu ' i l 
venait de fourn i r par une émiss ion naturelle, et q u i contenait aussi, comme celle 
de la femelle, des corps en mouvement, j 'essayai de m ê l e r ces deux liqueurs en 
prenant une petite goutte de chacune ; et, ayant e x a m i n é ce m é l a n g e au microscope 
je ne vis r ien de nouveau, la l iqueur é t an t toujours la m ê m e , les corps en mouve
ment les m ê m e s : i ls é ta ien t tous si semblables, qu ' i l n ' é t a i t pas possible de dist in
guer ceux du m â l e et ceux de la femelle; seulement je crus m'apercevoir que leur 
mouvement étai t un peu ra lent i : mais, à cela p rè s , je ne vis pas que ce mélange 

eû t produit la moindre a l té ra t ion dans la l iqueur . 

TRENTE-DEUXIÈME EXPÉRIENCE. 

Ayant fa i t d i s séquer une autre chienne q u i é ta i t jeune, q u i n'avait pas por t é et 
qu i n'avait point encore é té en chaleur, je ne t rouvai sur l ' u n des testicules qu'une 
petite p r o t u b é r a n c e solide, que je reconnus a i s émen t pour ê t r e l 'or igine d 'un corps 
glanduleux q u i c o m m e n ç a i t à pousser, et q u i aurait pris son accroissement dans la 
suite ; et sur l 'autre testicule je ne vis aucun indice de corps glanduleux. L a surface 
de ces testicules étai t lisse et unie, et on avait peine à y vo i r à l ' ex té r ieur les vés icu
les lymphatiques, que je t rouvai cependant fo r t a i s é m e n t en faisant sépa re r les t u 
niques qu i revê ten t ces testicules : mais ces vésicules n ' é t a i en t pas Considérables ; et 

ayant observé la petite q u a n t i t é de l iqueur que je pus ramasser dans ces testicules 
avec le cure-dent, je ne vis que quelques petits globules sans aucun mouvement, 
et quelques globules beaucoup plus gros et plus aplatis, que je reconnus a i sément 

pour ê t re les globules du sang dont cette l iqueur étai t en effet u n peu m ê l é e . 

TRENTE-TROISIÈME EXPÉRIENCE. 

Dans une autre chienne q u i é ta i t encore plus jeune, et q u i n 'avait que trois ou 

quatre mois, i l n 'y avait sur les testicules aucune apparence d u corps glanduleux; 
i ls é ta ien t blancs à l ' extér ieur , unis, sans aucune p r o t u b é r a n c e , et recouverts de 

leur capuchon comme les autres : i l y avait quelques petits vés icu les , mais qu i ne 
me parurent contenir que peu de l iqueur , et m ê m e l a substance i n t é r i e u r e des 

testicules ne paraissait ê t re que de la chair assez semblable à celle d 'un ris de veau, 
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et à peine pouva i t -on remarquer quelques vés i cu le s à l ' ex té r i eu r , ou p l u t ô t à l a 

c i r c o n f é r e n c e de cette chair. J'eus la c u r i o s i t é de comparer l ' u n de ces testicules 

avec ce lu i d 'un jeune chien de m ê m e grosseur à peu p r è s que la chienne ; i ls me 

parurent tout à fa i t semblables à l ' i n t é r i eu r : l a substance de l a chair é t a i t , pour 

a ins i dire, de la m ê m e nature. Je ne p r é t e n d s pas contredire, par cette remarque, 

ce que les anatomistes nous ont d i t au sujet des testicules des m â l e s , qu ' i ls assu

rent n ' ê t r e qu 'un peloton de vaisseaux qu 'on peut d é v i d e r , et q u i sont f o r t menus 

et f o r t longs ; je dis seulement que l'apparence de la substance i n t é r i e u r e des tes

ticules des femelles est semblable à celle des testicules des m â l e s , lorsque les corps 

glanduleux n 'ont pas encore p o u s s é . 

TRENTE-QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 

On m'apporta une p o r t i è r e de vache qu 'on venait de tue r ; et comme i l y avait 

p r è s d'une demi-lieue de l ' endroi t où on l 'avai t t u é e jusque chez m o i , on enveloppa 

cette p o r t i è r e dans des linges chauds, et on la m i t dans u n panier sur u n l a p i n 

v ivan t , q u i é ta i t l u i - m ê m e c o u c h é sur d u l inge au f o n d d u panier ; de cette m a 

n i è r e elle é ta i t , lorsque j e la r e ç u s , presque aussi chaude qu'au sor t i r d u corps de 

l ' an ima l . Je fis d'abord chercher les testicules, que nous n ' e û m e s pas de peine à t r o u 

ver ; i ls sont gros comme de petits œ u f s de poule, ou au moins comme des œ u f s 

de gros pigeons. L ' u n de ces testicules avait u n corps glanduleux gros comme u n 

gros pois, q u i é ta i t p r o t u b é r a n t au dehors d u testicule, à peu p r è s comme u n pet i t 

mamelon : mais ce corps glanduleux n ' é t a i t pas pe r cé ; i l n ' y avait n i fente n i o u 

verture à l ' e x t é r i e u r ; i l é ta i t ferme et dur . Je le pressai avec les doigts ; i l n 'en sor

t i t r i en . Je l 'examinai de p r è s et à la loupe, pour vo i r s'R n 'avai t pas quelque petite 

ouverture imperceptible; je n 'en a p e r ç u s aucune : i l avait cependant de profondes 

racines dans la substance i n t é r i e u r e d u testicule. J'observai, avant que de faire 

entamer ce testicule, q u ' i l y avait deux autres corps glanduleux à d'assez grandes 

distances du premier, mais ces corps glanduleux ne c o m m e n ç a i e n t encore q u ' à 

pousser; i l s é t a i e n t dessous l a membrane commune d u test icule; i l s n ' é t a i e n t 

g u è r e plus gros que de grosses lent i l les ; leur couleur é t a i t d 'un blanc j a u n â t r e , au 

l i eu que celui q u i paraissait avoir pe r cé la membrane d u testicule, et q u i é ta i t au 

dehors, é t a i t d ' un rouge couleur de rose. Je fis o u v r i r longi tudinalement ce der

nier corps glanduleux, q u i approchait , comme l ' on vo i t , beaucoup plus de sa m a 

t u r i t é que les autres ; j ' e x a m i n a i avec grande at tent ion l 'ouverture qu 'on venait 

de faire, et q u i s é p a r a i t ce corps glanduleux par son m i l i e u ; j e reconnus q u ' i l y 

avait au f o n d une petite cav i t é : mais n i cette cav i t é , n i tout le reste de la sub

stance de ce corps glanduleux, ne contenaient aucune l i q u e u r ; j e jugea i donc 

q u ' i l é t a i t encore assez é lo igné de son e n t i è r e m a t u r i t é . 
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TRENTE-CINQUIEME EXPÉRIENCE. 

L'autre testicule n'avait aucun corps glanduleux qui fût proéminent au dehors, 
et qu i eût percé la membrane commune q u i recouvre le testicule; i l y avait seule
ment deux petits corps glanduleux qu i c o m m e n ç a i e n t à n a î t r e et à former chacun 

une petite p r o t u b é r a n c e au-dessous de cette membrane. Je les ouvris tous les deux 
avec la pointe du scalpel ; i l n'en sortit aucune l iqueur : c ' é ta ien t des corps durs, 
b a n c h â t r e s , u n peu teints de jaune; on y voyait à la loupe quelques petits vais
seaux sanguins. Ces deux testicules avaient chacun quatre ou c inq vés icules l y m 
phatiques, qu ' i l é tai t t r è s -a i sé de distinguer à leur surface ; i l paraissait que la 
membrane qu i recouvre le testicule é ta i t plus mince dans l 'endroit où é ta ient ces 
vésicules , et elle étai t comme transparente. Cela me fit juger que ces vésicules 
contenaient une bonne q u a n t i t é de l iqueur claire et l impide : et en effet, en ayant 
percé une dans son mi l i eu avec la pointe d'une lancette, la l iqueur j a i l l i t à quel
ques pouces de distance ; et ayant percé de m ê m e les autres vés icu les , je ramassai 
une assez grande q u a n t i t é de cette l iqueur pour pouvoir l'observer a i s é m e n t et à l o i 

s i r ; mais je n 'y découvr is r ien du tout . Cette l iqueur est une lymphe pure, t r ès -
transparente, et dans laquelle j e ne vis que quelques globules t rès -pe t i t s , et sans 
aucune sorte de mouvement. Après quelques heures, j ' examina i de nouveau cette 
l iqueur des vés icu les ; elle me parut ê t re la m ê m e ; i l n 'y avait r i en de d i f férent , Si 
ce n'est u n peu moins de transparence dans quelques parties de la l iqueur. Je con
t inua i à l 'examiner pendant deux jours, j u s q u ' à ce qu'elle f û t desséchée , et je n'y 
reconnus aucune a l t é ra t ion , aucun changement, aucun mouvement. 

TRENTE-SIXIÈME EXPÉRIENCE. 

Huit jours après on m'apporta deux autres portières de vaches qui venaient 
d 'ê t re tuées , et qu 'on avait enve loppées et t r a n s p o r t é e s de la m ê m e f a ç o n que la 
p remiè re . On m'assura que l 'une é ta i t d'une jeune vache q u i n'avait pas encore 
p o r t é , et que l 'autre é ta i t d'une vache q u i avait fa i t plusieurs veaux, et qu i cepen
dant n ' é ta i t pas viei l le . Je fis d'abord chercher les testicules de cette vache qui 

avait p o r t é et je t rouvai sur l ' u n de ces testicules u n corps glanduleux, gros et 

rouge comme une bonne cerise : ce corps paraissait u n peu mollasse à l ' ex t rémi té 

de son mamelon : j ' y dis t inguai t r è s - a i s é m e n t t rois petits trous où i l é ta i t facile 
d ' introduire u n c r in . Ayant u n peu pressé ce corps glanduleux avec les doigts, i l 
en sorti t une petite q u a n t i t é de l iqueur que je por ta i sur-le-champ au microscope; 
et j 'eus la-satisfaction d'y voi r (planche I I , fig. 23) des globules mouvants, mais 

d i f fé ren t s de ceux que j 'avais vus dans les autres l iqueurs s é m i n a l e s : ces globules 

é ta ien t petits et obscurs; leur mouvement progressif, quoique f o r t dis t inct et for t 
aisé à r econna î t r e , é ta i t cependant fo r t l en t ; la l iqueur n ' é t a i t pas épaisse . Ces 

globules mouvants n'avaient aussi aucune apparence de queues, ou de filets, et i l s 
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n ' é t a i e n t pas à beaucoup p r è s tous en mouvement ; i l y en avait u n b ien plus grand 

nombre q u i paraissaient t r è s - s e m b l a b l e s aux autres, et q u i cependant n'avaient au

cun mouvement . Voi l à tou t ce que j e pus v o i r dans cette l iqueur que ce corps g l an 

duleux m'ava i t f ou rn i e . Comme i l n ' y en avait qu'une t r è s - p e t i t e q u a n t i t é , q u i se 

d e s s é c h a b ien v i te , j e voulus presser une seconde f o i s le corps g landuleux; mais 

i l ne me f o u r n i t qu'une q u a n t i t é de Rqueur encore plus petite, et m ê l é e de sang; 

j ' y revis les peti ts globules en mouvement ; et leur d i a m è t r e c o m p a r é à celui des 

globules d u sang q u i é t a i t m ê l é dans cette l iqueur , me pa ru t ê t r e au moins quatre 

fo is p lus pet i t que ce lu i de ces globules sanguins. 

TRENTE-SEPTIÈME EXPÉRIENCE. 

Le corps glanduleux é t a i t s i t ué à l 'une des e x t r é m i t é s d u test icule, du côté de l a 

corne de l a matrice, et l a l iqueur q u ' i l p r é p a r a i t et q u ' i l rendait devait tomber dans 

cette corne : cependant ayant f a i t o u v r i r cette corne de la matr ice, je n ' y t rouva i 

po in t de l iqueur dont la q u a n t i t é f û t sensible. Ce coTps glanduleux p é n é t r a i t f o r t 

avant dans le testicule, et en occupait plus d u f iers de la substance i n t é r i e u r e . Je 

le f i s ouvr i r et s épa r e r en deux longi tudinalement ; j ' y t r o u v a i une cavi té assez con

s idé rab le mais e n t i è r e m e n t vide de l iqueur . I I y avait sur le m ê m e testicule, à 

quelque distance d u corps glanduleux, u n autre peti t corps de m ê m e e s p è c e , mais 
q u i c o m m e n ç a i t encore à n a î t r e , et q u i f o r m a i t , sous la membrane de ce testicule, 
une petite p r o t u b é r a n c e de l a grosseur d'une bonne len t i l l e . U y avait aussi deux 

petites cicatrices, à peu p r è s de la m ê m e grosseur d'une len t i l le , q u i formaient deux 

petits enfoncements, mais t r è s - s u p e r f i c i e l s ; i l s é t a i en t d 'un rouge foncé . Ces cica

trices é ta ien t celles des anciens corps glanduleux q u i s ' é ta ien t ob l i t é rés . Ayan t en

suite e x a m i n é l 'autre testicule de cette m ê m e vache q u i avait p o r t é , j ' y t rouva i 

quatre cicatrices et t rois corps glanduleux, dont le plus a v a n c é avait pe rcé la m e m 

brane ; i l n ' é t a i t encore que d 'un rouge couleur de chair, et gros comme u n pois ; 

R é ta i t ferme et sans aucune ouverture à l ' e x t r é m i t é , et i l ne contenait encore a u 

cune l iqueur : les' deux autres é t a i e n t sous la membrane ; e t , quoique gros comme 

des petits pois, i ls ne paraissaient pas encore au dehors; i ls é t a i en t plus durs que le 

premier , et leur couleur é ta i t plus o r a n g é e que rouge. I l ne restait sur le premier 

testicule que deux ou t ro is vé s i cu l e s lymphat iques bien apparentes, parce que le 

corps glanduleux de ce testicule, q u i é ta i t a r r i v é à son e n t i è r e m a t u r i t é , avait épuisé 

les autres vés icu les ; au l i e u que sur le second testicule, où le corps glanduleux 

n 'avai t encore pris que le quar t de son accroissement, i l y avait u n beaucoup plus 

grand nombre de vés i cu l e s lymphat iques : j ' e n comptai hu i t à l ' ex t é r i eu r de ce tes

t icule ; et ayant e x a m i n é au microscope la l iqueur de ces vés icu les de l ' un et de 

l 'autre testicule, j e ne vis qu'une m a t i è r e f o r t transparente et q u i ne contenait r i en 

de mouvant , r i e n de semblable à ce que j e venais de vo i r dans la l iqueur d u corps 

glanduleux. 
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TRENTE-HUITIÈME EXPÉRIENCE. 

J'examinai ensuite les testicules de l'autre vache qu i n'avait pas p o r t é ; i l s é ta ient 
cependant aussi gros, et p e u t - ê t r e u n peu plus gros que ceux de la vache qu i avait 
p o r t é : mais i l est v r a i q u ' i l n 'y avait point de cicatrices n i sur l ' u n n i sur l'autre 
de ces testicules. L ' u n était m ê m e absolument lisse sans p r o t u b é r a n c e , et for t blanc : 
o n distinguait seulement à sa surface plusieurs endroits plus clairs et moins opa
ques que le reste, et c 'é taient les vésicules lymphatiques q u i y é ta ien t en grand 
nombre ; on pouvait en compter a i s émen t j u s q u ' à quinze : mais i l n 'y avait aucun 
indice de la naissance des corps glanduleux. Sur l 'autre testicule, je reconnus les 
indices de deux corps glanduleux, dont l ' u n c o m m e n ç a i t à n a î t r e , et l 'autre était 
dé jà gros comme u n petit pois u n peu aplati : i ls é t a i en t tous deux recouverts de 
la m ê m e membrane commune du testicule, comme le sont tous les corps glandu
leux dans le temps qu' i ls commencent à se former. I l y avait aussi sur ce testicule 
u n grand nombre de vés icules lymphatiques : j ' e n fis sort ir avec la lancette de la 
l iqueur que j ' examinai , et q u i ne contenait r i en du tout ; et ayant percé avec la 
m ê m e lancette les deux petits corps glanduleux, i l n'en sort i t que d u sang. 

TRENTE-NEUVIÈME EXPÉRIENCE. 

Je fis couper chacun de ces testicules en quatre parties, tant ceux de la vache qui 
n'avait pas por t é , que ceux de la vache q u i avait p o r t é ; et les ayant mis chacun 
s é p a r é m e n t dans des bocaux, j ' y versai autant d'eau pure q u ' i l en fa l la i t pour les 
couvrir ; et ap rès avoir b o u c h é bien exactement les bocaux, je laissai cette chair 
infuser pendant six jours : après quoi ayant e x a m i n é au microscope l'eau de ces 
infus ions , j ' y vis (planche I I , fig. 24) une q u a n t i t é innombrable de petits globules 
mouvants ; i ls é ta ient tous, et dans toutes ces infusions, e x t r ê m e m e n t petits, fort 
actifs, tournant la plupart en rond et sur leur centre ; ce n ' é t a i t , pour ainsi dire, 

que des atomes, mais qu i se mouvaient avec une prodigieuse r a p i d i t é , et en tous 
sens. Je les observai de temps à autre pendant trois jours ; i ls me parurent toujours 
devenir plus petits, et enf in i ls disparurent à mes yeux par leur e x t r ê m e petitesse, 
le t ro i s ième jour . 

QUARANTIÈME EXPÉRIENCE. 

On m'apporta les jours suivants trois autres portières de vaches qui venaient 
d 'ê t re tuées . Je fis d'abord chercher les testicules pour v o i r s ' i l ne s'en trouverait 

pas quelqu'un dont le corps glanduleux f û t en parfaite m a t u r i t é . Dans deux de ces 
por t i è res je ne t rouvai sur les testicules que ces corps glanduleux en accroissement, 

les uns plus gros, les autres plus peti ts; les uns plus, les autres moins colorés . On 
n'avait pu me dire si ces vaches avaient p o r t é ou non ; mais i l y avait grande ap

parence que toutes avaient été plusieurs fois en chaleur, car i l y avait des cicatrices 
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en assez grand nombre sur tous ces testicules. Dans la t ro i s i ème po r t i è r e , je t r ouva i 

u n testicule sur lequel i l y avait u n corps glanduleux, gros comme une cerise, et 

f o r t rouge ; i l é t a i t gonf lé , et me parut ê t r e en m a t u r i t é . Je remarquai à son e x t r é 

m i t é u n petit t r o u q u i é ta i t l 'or i f ice d ' u n canal r e m p l i de l iqueur : ce canal abou

tissait à l a cav i té i n t é r i e u r e , q u i en é ta i t aussi remplie . Je pressai u n peu ce mame

l o n avec les doigts, et i l en sor t i t assez de l iqueur pour pouvoi r l'observer u n peu 

à lo is i r . Je re t rouvai (planche I I , fig. 25) dans cette l iqueur des globules mouvants 

q u i paraissaient ê t r e absolument semblables à ceux que j 'avais vus auparavant dans 

la l i queur que j ' avais e x p r i m é e de m ê m e du corps glanduleux d'une autre vache 

dont j ' a i p a r l é art . X X X Y I : i l me parut seulement qu ' i ls é t a i e n t en plus grande 

q u a n t i t é , et que leur mouvement progressif é t a i t moins lent ; i ls me parurent aussi 

plus gros ; et les ayant c o n s i d é r é s longtemps, j ' e n vis q u i s'allongeaient et q u i 

changeaient de figure. J ' introduisis ensuite u n stylet t r è s - f i n dans le pet i t t r ou d u 

Corps glanduleux ; i l y p é n é t r a a i s é m e n t à plus de quatre lignes de p rofondeur ; et 

ayant ouvert le long d u stylet ce corps g landu leux , je t rouva i la c a v i t é i n t é r i e u r e 

remplie de l i queur ; elle pouvait en contenir en tou t deux grosses gouttes. Cette l i 
queur m ' o f f r i t au microscope les m ê m e s p h é n o m è n e s , les m ê m e s globules en mou

vement : mais j e ne vis jamais dans cette l iqueur , n o n plus que dans celle que j ' a 

vais observée auparavant , ar t . X X X V I , n i filaments n i filets, n i queues, à ces 

globules. L a l iqueur des vés i cu l e s , que j 'observai ensuite, ne m ' o f f r i t r i en de plus 

que ce que j 'avais d é j à v u les autres fois ; c 'é ta i t toujours une m a t i è r e presque 

e n t i è r e m e n t transparente, et q u i ne contenait r i en de mouvant . J'aurais bien dés i r é 

d 'avoir de l a semence de taureau pour la comparer avec celle de la vache ; mais les 

gens à q u i je m ' é t a i s a d r e s s é pour cela me m a n q u è r e n t de parole. 

QUARANTE-UNIÈME EXPÉRIENCE. 

On m'apporta encore, à d i f f é ren te s fo i s , plusieurs autres p o r t i è r e s de vaches : j e 
t rouva i dans les unes les testicules c h a r g é s de corps glanduleux presque m û r s ; 

dans les testicules de quelques autres, je vis que les corps glanduleux é t a i en t dans 

d i f f é ren t s é t a t s d^accroissement, et je ne remarquai r ien de nouveau, s inon que 

dans deux testicules de deux vaches d i f f é r en t e s je v is le corps glanduleux dans son 

é t a t d'affaissement. L a base de l ' u n de ces corps glanduleux é ta i t aussi large que 

la c i r c o n f é r e n c e d'une cerise, et cette base n 'avait pas encore d i m i n u é de largeur ; 

mais l ' e x t r é m i t é d u mamelon é ta i t mollasse, r i dée et abattue : on y reconnaissait 

a i s é m e n t deux petits trous par où la l iqueur s 'é ta i t écoulée . J'y int roduis is avec 

assez de peine u n pet i t c r i n : mais i l n ' y avait plus de l iqueur dans le canal, n o n 

plus que dans l a cav i té i n t é r i e u r e , q u i é ta i t encore sensible, comme je le reconnus 

en faisant fendre avec u n scalpel ce corps glanduleux. L'affaissement du corps g lan

duleux commence donc par l a partie la plus ex té r i eu re , par l ' ex t r émi t é du mame

l o n ; i l d iminue de hauteur d'abord, et ensuite i l commence à d iminue r en largeur, 

comme je l 'observai sur u n autre test icule , où ce corps glanduleux é ta i t d i m i n u é 
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de près des trois quarts; i l é tai t presque en t i è r emen t abat tu; ce n ' é t a i t , pour ainsi 
dire, qu'une peau d 'un rouge obscur, qu i étai t vide et r idée , et la substance d u tes
ticule qu i l 'environnait à sa base, avait resserré la c i rconfé rence de cette base, et 

l 'avait dé jà rédui te à plus de moi t i é de son d i a m è t r e . 

QUARANTE-DEUXIÈME EXPÉRIENCE. 

Comme les testicules des femelles de lapin sont petits, et qu'il s'y forme plusieurs 
corps glanduleux qu i sont aussi fo r t petits, je n 'ai pu r ien observer exactement au 
sujet de leur l iqueur sémina le , quoique j 'a ie fa i t ouvr i r plusieurs de ces femelles 
devant m o i : j ' a i reconnu seulement que les testicules des lapines sont dans des 

é t a t s t rès -d i f fé ren ts les uns des autres, et qu'aucun de ceux que j ' a i vus ne res
semble parfaitement à ce que Graaf a fa i t graver; car les corps glanduleux n'enve
loppent pas les vésicules lymphatiques, et j e ne leur ai jamais v u une ext rémi té 
pointue comme i l la dépe in t . Mais je n 'ai pas assez suiv i ce dé ta i l anatomique oour 

en r i en dire de plus. 

QUARANTE-TROISIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai trouvé sur quelques-uns des testicules de vaches que j'ai examinés, des es
pèces de vessies pleines d'une l iqueur transparente et l impide : j ' e n ai remarqué 

trois qu i é ta ien t dans d i f fé ren ts é ta t s ; la plus grosse é ta i t grosse comme un gros 
pois, et a t t achée à la membrane ex té r i eu re du testicule par u n péd icu le membra
neux et f o r t ; une autre u n peu plus petite é ta i t encore a t t achée de m ê m e par un 
pédicu le plus court ; et la t ro i s i ème , qu i é ta i t à peu p r è s de la m ê m e grosseur que 

la seconde, paraissait n ' ê t r e qu'une vésicule lymphat ique beaucoup plus éminente 
que les autres. J'imagine donc que ces espèces de vessies q u i tiennent au testicule, 
ou qu i s'en sépa ren t quelquefois, q u i aussi deviennent quelquefois d'une grosseur 
t r è s - cons idé rab le et que les anatomistes ont appelées des hydatides, pourraient bien 
ê t re de la m ê m e nature que les vésicules lymphatiques du testicule ; car ayant exa
m i n é au microscope la l iqueur que contiennent ces vessies, je l a t rouva i ent ière
ment semblable à celle des vésicules lymphatiques du testicule : c 'é tai t une liqueur 

transparente, h o m o g è n e , et q u i ne contenait r i en de mouvant . A u reste, je ne pré
tends pas dire que toutes les hydatides que l 'on trouve ou dans la matrice ou dans 

les autres parties de l'abdomen, soient semblables à celles-ci; je dis seulement qu ' i l 

m'a paru que celles que j ' a i vues a t t achées aux testicules, semblaient t i rer leur o r i 
gine des vésicules lymphatiques, et qu'elles é t a i e n t , en apparence, de la m ê m e 
nature. 

QUARANTE-QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 

Dans ce m ê m e temps, je fis des observations sur de l'eau d ' h u î t r e , sur de l'eau 
où l 'on avait fai t bou i l l i r du poivre, et sur de l'eau o ù l ' on avait simplement fai t 
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tremper du poivre, et encore sur de l 'eau o ù j 'avais mis infuser de la graine 

d 'œi l le t . Les bouteilles q u i contenaient ces infus ions é t a i e n t exactement b o u c h é e s . 

A u bout de deux -jours, j e v is dans l 'eau d ' h u î t r e une grande q u a n t i t é de corps 

ovales et globuleux q u i semblaient nager comme des poissons dans u n é t a n g , et 

q u i avaient toute l'apparence d ' ê t re des animaux : cependant i ls n 'on t po in t de 

membres, et pas m ê m e de queues ; i ls é t a i e n t alors transparents, gros et f o r t v i s i 

bles. Je les a i vus changer de figure sous mes yeux ; je les a i vus devenir succes

sivement plus petits pendant sept ou h u i t jours de suite qu ' i l s ont d u r é , et que j e 

les a i obse rvés tous les jours ; et en f in j ' a i v u dans la suite, avec M . Needham, des 

animaux si semblables dans une in fus ion de gelée de veau rô t i , q u i avait aussi é t é 

b o u c h é e t r è s - e x a c t e m e n t , que j e suis p e r s u a d é que ce ne sont pas de vrais an imaux, 

au moins dans l 'acception r e ç u e de ce terme, comme nous l 'expliquerons dans la 

suite. 

L ' i n f u s i o n d'oeillet m ' o f f r i t au bout de quelques jours u n spectacle que je ne pou

vais me lasser de regarder : l a l iqueur é ta i t rempl ie d'une m u l t i t u d e innombrab le 

de globules mouvants, et q u i paraissaient a n i m é s comme ceux des l iqueurs s é m i 

nales et de l ' i n fus ion de la chair des an imaux; ces globules é t a i en t m ê m e assez 

gros les premiers jours , et dans u n grand mouvement , soit sur e u x - m ê m e s autour de 

leur centre, soit en droite l igne, soit en l igne courbe, les uns autour des autres : 

cela dura plus de trois semaines, i l s d i m i n u è r e n t de grandeur peu à peu, et ne dis

parurent que par leur e x t r ê m e petitesse. 

Je vis la m ê m e chose, mais plus t a rd , dans l'eau de poivre bou i l l i e , et encore l a 

m ê m e chose, mais encore plus ta rd , dans celle q u i n 'avait pas b o u i l l i . Je soup

ç o n n a i dès lors que ce qu 'on appelle fe rmenta t ion pouvai t bien n ' ê t r e que l 'effet 

d u mouvement de ces parties organiques des animaux et des v é g é t a u x ; et pour 

v o i r quelle d i f f é r ence i l y avait entre cette espèce de fe rmenta t ion et celle des m i 

n é r a u x , je mis au microscope u n tan t soit peu de poudre de pierre, sur laquelle on 

versa une petite goutte d'eau forte ; ce q u i produis i t des p h é n o m è n e s tou t d i f f é 

rents : c ' é ta ien t de grosses bulles q u i montaient à la surface et q u i obscurcissaient 

dans u n instant la len t i l l e du microscope : c 'é ta i t une dissolut ion des parties gros

s iè res et massives q u i tombaient à cô té et q u i demeuraient sans mouvement , et i l 

n ' y avait r i en qu 'on p û t comparer en aucune f a ç o n avec ce que j 'avais v u dans les 

infus ions d 'œi l l e t et de poivre. 

QUARANTE-CINQUIÈME EXPÉRIENCE. 

J'examinai la liqueur séminale qui remplit les laites de différents poissons, de la 

carpe, du brochet, d u barbeau : je faisais t i r e r la laite tandis qu' i ls é t a i e n t v ivants ; 

et ayant o b s e r v é avec beaucoup d 'at tention ces d i f fé ren tes l iqueurs, je n 'y vis pas 

autre chose que ce que j 'avais v u dans l ' i n fu s ion d 'œi l le t , c ' e s t - à - d i r e une grande 

q u a n t i t é de petits globules obscurs en mouvement . Je me fis apporter plusieurs 

autres de ces poissons v ivan ts ; et ayant c o m p r i m é seulement en pressant u n peu 
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avec les doigts la partie du ventre de ces poissons par laquelle i ls r é p a n d e n t cette 
liqueur, j ' e n obtins sans faire aucune blessure à l 'animal , une assez grande quan
t i té pour l'observer, et j ' y vis de m ê m e une inf in i té de globules en mouvement qui 

é ta ien t tous obscurs, presque noirs et fo r t petits. 

QUARANTE-SIXIÈME EXPÉRIENCE. 

Avant que de finir ce chapitre, je vais rapporter les expériences de M. Needham 
sur la semence d'une espèce de sèche appelée calmar. Cet habile observateur ayant 
cherché les animaux spe rma t iqùes dans les laites de plusieurs poissons différents , 
les a t rouvés d'une grosseur considérable dans la laite du calmar; i ls ont trois ou 
quatre lignes de longueur, vus à l 'œi l simple. Pendant tout l 'été q u ' i l d i s séqua des 
calmars à Lisbonne, i l ne trouva aucune apparence de laite, aucun réservoir qui 
l u i p a r û t des t iné à recevoir la l iqueur sémina le , et ce ne f u t que vers le mi l ieu de 
décembre qu ' i l c o m m e n ç a à apercevoir les premiers vestiges d 'un nouveau vaisseau 
rempl i d 'un suc laiteux. Ce réservoir augmenta, s 'é tendi t , et le suc laiteux, ou la 

semence q u ' i l contenait, y étai t r é p a n d u e assez abondamment. E n examinant cette 
semence au microscope, M . Needham n ' a p e r ç u t dans cette l iqueur que de petits 

globules opaques, q u i nageaient dans une espèce de m a t i è r e sé reuse , sans aucune 

apparence d é v i e ; mais ayant e x a m i n é quelque temps après la laite d 'un autre 
calmar et la l iqueur qu'elle contenait, i l y trouva des parties organiques toutes 

fo rmées dans plusieurs endroits d u réservoi r , et ces parties organiques n 'é ta ient 
autre chose que de petits ressorts faits en spirale (voyez planche I I I , fig. 1, a, b) et 
r e n f e r m é s dans une espèce d ' é tu i transparent. Ces ressorts l u i parurent, dès la 
p remiè re fois, aussi parfaits qu'i ls le sont dans la suite; seulement i l arrive qu'avec 
le temps le ressort se resserre, et forme une espèce de vis, dont les pas sont d'au
tant plus serrés , que le temps de l 'action de ces ressorts est plus prochain. La tête 
de l 'é tui dont nous venons de parler est une espèce de valvule q u i s'ouvre en 
dehors, et par laquelle on peut faire sortir tou t l 'appareil q u i est contenu dans 
l ' é tu i ; i l contient de plus une autre valvule b, u n bar i l le t c, et une substance spon

gieuse d, c. A ins i toute la machine consiste en u n é tu i ex té r i eu r a, fig. 2, transpa
rent et cartilagineux, dont l ' ex t rémi té s u p é r i e u r e est t e r m i n é e par une t ê t e arron

die, qu i n'est fo rmée que par l 'é tui l u i - m ê m e , qu i se contourne et f a i t office de va l 
vule. Dans cet é tu i ex té r ieur est contenu u n tuyau transparent, q u i renferme le 
ressort dont nous avons pa r l é , une soupape, u n bari l le t et une substance spon

gieuse; la vis occupe la partie supé r i eu re d u tuyau et de l ' é tu i , le piston et le ba
r i l l e t sont placés au mi l ieu , et la substance spongieuse occupe la partie in fé r i eure . 

Ces machines pompent la l iqueur laiteuse; la substance spongieuse qu'elles con
tiennent s'en rempl i t ; et, avant que l ' an imal fraye, toute la laite n'est plus qu 'un 
composé de ces parties organiques q u i ont absolument p o m p é et d e s s é c h é la l i 
queur laiteuse; auss i tô t que ces petites machines sortent du corps de l ' an ima l , et 

qu'elles sont dans l'eau ou dans l 'air , elles agissent (planche I I I , fig. 2 et 3 ) ; le res-
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sort monte, su iv i de la soupape, d u bar i l le t et d u corps spongieux q u i contient la 

l iqueur ; et dès que le ressort et le t u y a u q u i le cont ient commencent à sor t i r hors 

de l ' é tu i , ce ressort se pRe, et cependant tou t l 'appareil q u i reste en dedans con

t inue à se mouvo i r j u s q u ' à ce que le ressort, la soupape et le bar i l le t soient e n t i è 

rement sortis : dès que cela est f a i t , tout le reste saute dehors en u n instant , et la 

l iqueur laiteuse q u i avait é t é p o m p é e , et q u i é ta i t contenue dans le corps spon

gieux, s ' écoule par le bar i l le t . 

Comme cette observation est t r è s - s i n g u l i è r e , et qu'elle prouve incontestablement 

que les corps mouvants qu i se t rouvent dans la lai te d u calmar ne sont pas des 

an imaux, mais de simples machines, des espèces de pompe, j ' a i c ru devoir r ap 

porter i c i ce qu'en di t M . Needham, chapitre V I (1 ) . 

« Lorsque les petites machines sont, d i t - i l , parvenues à leur e n t i è r e m a t u r i t é , 

plusieurs agissent dans le moment qu'elles sont en p le in air : cependant la p lupar t 

peuvent ê t r e p lacées c o m m o d é m e n t pour ê t r e vues au microscope avant que leur 

action commence, et m ê m e , pour qu'elle s 'exécute , i l faut humecter avec une goutte 

d'eau l ' ex t r émi t é s u p é r i e u r e de l ' é tu i e x t é r i e u r , qu i commence alors à se déve loppe r , 

pendant que les deux petits l igaments q u i sortent hors de l ' é tu i , se contournent et 

s 'entorti l lent en d i f fé ren tes f a ç o n s . E n m ê m e temps la vis monte lentement : les 

volutes q u i sont à son bout s u p é r i e u r se rapprochent et agissent contre le sommet 

de l ' é tu i ; cependant celles q u i sont plus bas avancent aussi et semblent ê t r e con

t inuel lement suivies par d'autres q u i sortent d u p i s ton ; j e dis qu'elles semblent 

ê t re suivies, parce que je ne crois pas qu'elles le soient effectivement; ce n'est 

qu'une simple apparence produite par la nature d u mouvement de la vis . Le pis ton 

et le bari l le t se meuvent aussi suivant la m ê m e di rec t ion, et la partie i n f é r i e u r e 
q u i contient la semence, s ' é tend en longueur et se meut en m ê m e temps vers le 

haut de l ' é t u i ; ce qu 'on remarque par le vide qu'elle laisse au fond . Dès que la v is , 

avec le tube dans lequel elle e s t * r e n f e r m é e , commence à p a r a î t r e hors de l ' é t u i , 

elle se pl ie , parce qu'elle est retenue par ces deux l igaments; et cependant tout 

l 'appareil i n t é r i e u r continue à se mouvo i r lentement et par deg rés , j u s q u ' à ce que 

la v is , le p is ton et le bar i l le t soient e n t i è r e m e n t sortis : quand cela est f a i t , tout le 

reste saute dehors en u n moment ; le pis ton 6 se sépare (fig. 2) du bar i l le t c; le l i 

gament apparent, q u i est au-dessous dans ce dernier, se gonfle et acquiert u n dia

m è t r e égal à celui de la partie spongieuse q u i le suit : celle-ci, quoique beaucoup 

plus large que dans l ' é tu i , devient encore c inq fois plus longue qu'auparavant; le 

tube, q u i renferme le tout , s 'é t réc i t dans son m i l i e u , et forme ainsi deux espèces 

de n œ u d s , d, e (pl. I I I , fig. 1) , distants env i ron d 'un tiers de sa longueur, de cha

cune de ses e x t r é m i t é s ; ensuite la semence s 'écoule par le bar i l le t c (fig. 1), et elle 

est c o m p o s é e de petits globules opaques q u i nagent dans une m a t i è r e s é r euse , 

sans donner aucun signe de vie, et q u i sont p r é c i s é m e n t tels que j ' a i d i t les avoir 

(1) Voyez Nouvelles découvertes faites avec le microscope, par M. Needham ; Leyde, 1747; page 53. 
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vus lorsqu'ils é taient r é p a n d u s dans le réservoir de la laite (1 ) . Dans la f igure , la 
partie comprise entre les deux n œ u d s d, e, pa ra î t ê t re f r a n g é e ; quand on l 'examine 
avec attention, l 'on trouve que ce qu i la fa i t p a r a î t r e telle, c'est que la substance 
spongieuse qu i est en dedans du tube, est rompue et séparée en parcelles à peu 

près égales . Les p h é n o m è n e s suivants prouveront cela clairement. 
» Quelquefois i l arrive que la vis et le tube se rompent p r é c i s é m e n t au-dessus 

du piston b, lequel reste dans le bari l let c (fig. 3) : alors le tube se ferme en un 
moment et prend une figure conique en se contractant, autant q u ' i l est possible, 
par dessus l ' ex t rémi té de la vis f ; cela d é m o n t r e qu ' i l est t r è s - é l a s t i q u e en cet en
droi t , et la m a n i è r e dont i l s'accommode à la figure de la substance q u ' i l renferme, 
lorsque celle-ci souffre le moindre changement, prouve q u ' i l l'est éga l emen t par
tou t ailleurs. » 

M . Needham d i t ensuite qu 'on serait po r t é à croire que l 'action de toute cette 
machine serait due au ressort de la vis ; mais i l prouve par plusieurs expériences 
que la vis ne fa i t , au contraire, qu 'obé i r à une force q u i rés ide dans la partie spon
gieuse : dès que la vis est séparée du reste, elle cesse d'agir et elle perd toute son 
ac t iv i té . L'auteur fa i t ensuite des réf lexions sur cette s ingu l i è re machine. 

« Si j 'avais v u , d i t - i l , les animalcules qu 'on p r é t e n d ê t re dans la semence d'un 
animal vivant , p e u t - ê t r e serais-je en é ta t de d é t e r m i n e r si ce sont rée l lement des 

c réa tu re s vivantes, ou simplement des machines prodigieusement petites, et qui 
sont en miniature ce que les vaisseaux du calmar sont en grand. » 

Par cette analogie et par quelques autres raisonnements, M . Needham conclut 
qu ' i l y a grande apparence que les vers s p e r m a t i q ù e s des autres animaux ne sont 
que des corps o rgan i sés , et des espèces de machines semblables à celles-ci, dont 
l 'action se fa i t en d i f fé ren t s temps : car, d i t - i l , supposons que, dans le nombre 
prodigieux de vers s p e r m a t i q ù e s qu'on voi t en m ê m e temps dans le champ du 
microscope, i l y en ait seulement quelques millieBS q u i agissent et se développent 
en m ê m e temps, cela suffira pour nous faire croire qu ' i ls sont tous vivants : con

cevons de m ê m e , a joute- t - i l , que le mouvement de chacun de ces vers spermati
qùes dure, comme celui des machines du calmar, environ une demi-minute ; 
alors, comme i l y aura succession d'action et de machines les unes aux autres, 
cela pourra durer longtemps, et les p r é t e n d u s animaux p a r a î t r o n t mour i r suc
cessivement. D'ailleurs pourquoi le calmar seul n 'aura i t - i l dans sa semence que 

des machines, tandis que tous les autres animaux auraient des vers spermat iqùes , 
de vrais animaux ? L'analogie est i c i d'une si grande force, q u ' i l ne pa ra î t pas 

(1) Je dois remarquer que M. Needham n'avait pas alors suivi ces globules assez loin ; car s'il les eût observés 
attentivement, il aurait sans doute reconnu qu'ils viennent à prendre de la vie, ou plutôt de l'activité et du mou
vement, comme toutes les autres parties organiques des semences animales : et de même, si dans ce temps il eût 
observe la première liqueur laiteuse dans les vues qu'il a eues depuis, d'après ma théorie que je lui ai communi
quée, je ne doute pas, et il le croit lui-même, qu'il aurait vu entre ces globules quelque mouvement d'approxima
tion, pu.sque les machines se sont formées de l'assemblage de ces globules : car on doit observer que les ressorts, 
qui sont les parties qui paraissent les premières, sont entièrement détachés du vaisseau séminal qui les contient, 
et qu'ils nagent librement dans la liqueur; ce qui prouve qu'ils sont formés immédiatement de cette mémo 
liqueur, 
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possible de s'y refuser. M . Needham-remarque encore t r è s - b i e n que les observa

tions m ê m e s de Leeuwenhoek semblent ind iquer que les vers s p e r m a t i q ù e s on t 

beaucoup de ressemblance avec les corps o r g a n i s é s de la semence d u calmar. J 'ai 

pris , d i t Leeuwenhoek en par lant de la semence d u cabi l laud, ces corps ovales pour 

ceux des animalcules q u i é t a i en t crevés et distendus, parce qu ' i l s é t a i en t quatre 

fois plus gros que les corps des animalcules lorsqu ' i ls é t a i en t en v ie . E t dans u n 

autre endroi t , j ' a i r e m a r q u é , d i t - i l en parlant de la semence d u chien, que ces 

animaux changent souvent de figure, surtout quand la l iqueur dans laquelle ils 

nagent s ' évapore ; leur mouvement progressif ne s ' é t end pas au de là d u d i a m è t r e 
d 'un cheveu ( 1 ) . 

Tout cela é t a n t pesé et e x a m i n é , M . Needham a c o n j e c t u r é que les p r é t e n d u s 

animaux s p e r m a t i q ù e s pouvaient bien n ' ê t r e en effet que des espèces de machines 

naturelles, des corps b ien plus simplement o r g a n i s é s que le corps d 'un an imal . 

J 'ai v u à son microscope, et avec l u i , ces m ê m e s machines de la laite d u calmar, 

et on peut ê t r e a s s u r é que la description q u ' i l en a d o n n é e , est t r è s - f i d è l e et t r è s -

exacte. Ces observations nous fon t donc v o i r que la semence est c o m p o s é e de par

ties q u i cherchent à s'organiser ; qu'elle produi t en effet dans e R e - m ê m e des corps 

o r g a n i s é s , mais que ces corps o r g a n i s é s ne sont pas encore des an imaux n i des 

corps o rgan i sés semblables à l ' i n d i v i d u qui les p rodu i t . On pour ra i t croire que ces 

corps o rgan i sés ne sont que des espèces d ' instruments q u i servent à perfectionner 

l a l iqueur s é m i n a l e et à la pousser avec force, et que c'est par cette act ion v ive et 

i n t é r i e u r e qu'elle p é n è t r e plus in t imement la l iqueur de la femeRe. 

CHAPITRE VII. 

COMPARAISON DE MES OBSERVATIONS AVEC CELLES DE LEEUWENHOEK. 

Quoique j'aie fait les observations que je viens de rapporter avec toute l'atten

t i o n dont je suis capable, quoique j e les aie r épé tées u n t r è s - g r a n d nombre de fois , 

j e suis p e r s u a d é q u ' i l m'a encore é c h a p p é b ien des choses que d'autres pour ron t 

apercevoir; j e n 'a i d i t que ce que j ' a i v u , revu , et ce que tout le monde pourra 

v o i r comme m o i , avec u n peu d'art et beaucoup de patience. J'ai m ê m e év i té , a f in 

d ' ê t r e Rbre de p r é j u g é s , de me r empl i r la m é m o i r e de ce que les autres observa

teurs ont d i t avoir v u dans ces l iqueurs ; j ' a i c r u que par là je serais plus a s s u r é 

de n ' y v o i r en effet que ce q u i est, et ce n'est q u ' a p r è s avoir f a i t et avoir r é d i g é 

mes observations, comme l 'on vient de le vo i r , que j ' a i vou lu les comparer à celles 

des autres, et sur tout à celles de Leeuwenhoek. Je n'ai garde de me comparer m o i -

m ê m e à ce cé lèbre observateur, n i de p r é t e n d r e avoir plus d ' hab i l e t é q u ' i l n 'en a 

eu dans l 'ar t d'observer au microscope : i l suff i t de dire q u ' i l a passé sa vie en t i è r e 

(0 Voyez Leeuwenhoek, Arc. Nat., pages 306, 309 et 310. 
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à faire des microscopes et à s'en servir, q u ' i l a fa i t des observations continuelles 
pendant plus de soixante ans, pour faire tomber les p r é t e n t i o n s de ceux qu i vou
draient se mettre au-dessus de l u i dans ce genre, et pour faire sentir en m ê m e 

temps combien je suis éloigné d'en avoir de pareilles. 
Cependant, quelque au tor i t é que ces cons idéra t ions puissent donner aux décou

vertes de ce fameux microscopiste, i l est permis de les examiner, et encore plus 

de comparer ses propres observations avec les miennes. L a vé r i t é ne peut que ga
gner à cet examen, et on r econna î t r a que nous le faisons i c i sans aucune partia
l i té , et dans la vue seule d 'é tabl i r quelque chose de f ixe et de certain sur la 
nature de ces corps en mouvement qu'on voi t dans les liqueurs sémina le s . 

A u mois de novembre 1677, Leeuwenhoek, q u i avait dé jà c o m m u n i q u é à la 
Société royale de Londres plusieurs observations microscopiques sur le nerf opti
que, sur le sang, sur la sève de quelques plantes, sur la texture des arbres, sur 
l'eau de pluie, etc., écr ivi t à m i l o r d Brouncker, p r é s i d e n t de la Société, dans les 
termes suivants : « Postquam exe dominus professor Cranen me visitatione sua 
» seepius honorarat, l i t teris rogavit , domino Ham cognato suo quasdam observa-
^ t i o n u m mearum videndas darem. Hic dominus Ham me secundo invisens, se-
ï> cum i n laguncula vitrea semen v i r i gonorrhsea laborantis, sponte destillatum, 

» at tul i t , dicens se post paucissimas temporis minut ias (cum materia i l l a j am i n 
» t an tum esset resoluta u t fistulee vitrese i m m i t t i posset) animalcula viva i n eo 
» observasse, quae caudata et u l t ra v i g i n t i quatuor horas non vivent ia judicabat ; 
» idem referebât se animalcula observasse mortuapost sumptam ab aegroto terebin-

» th inam. Materiam praedictam fistulae vitreae immissam, prsesente domino Ham, 

» observavi, quasdamque i n ea creaturas viventes ; at post decursum duarum aut 
» t r i u m horarum eamdem solus mater iam observans, mortuas v i d i . 

» Eamdem materiam {semen v i r i l e ) non eegroti al icujus, non diuturaa eonserva-
» tione corruptam, vel post aliquot momenta f lu id io rem factam, sed sani v i r i sta-
» t i m post ejectionem, ne interlabentibus quidem sex a r t e r iœ pulsibus, seepiuseulc 

» observavi, tantamque i n ea v iven t ium animalculorum m u l t i t u d i n e m v i d i , ut i n -
» terdum plura quam m i l l i a i n magnitudine arenee sese moverent : non i n toto 
« semine, sed i n materia f lu ida crassiori adhsercnte, ingentem i l l a m animalculo-

)) r u m mul t i tud inem observavi; i n crassiori vero seminis materia quasi sine 
« m o t u jacebant, quod inde provenire m i h i imaginabar, quod materia i l l a crassa 
» ex tam variis cohœreat partibus, ut animalcula i n ea se movere nequirent ; m i -
» nora globulis sanguini ruborem adferentibus haec animalcula erant, ut judicem 
)) mil lena mi l l i a arenam grandiorem magnitudine n o n aequatura. Corpora eorum 
» rotunda, anteriora obtusa, posteriora ferme i n aculeum desinentia habebant ; 

)) cauda tenui longitudine corpus quinquies sexiesve excedente, et pellucida, cras-
» sitiem vero ad vicesimam quintam partem corporis habente, praedita erant, adeo 
» ut ea quoad f iguram cum cyclaminis minor ibus , longam caudam habentibus, 
» optime comparare queam : mo tu caudae serpentino, aut u t anguilke i n aqua na-
» tantis ,progrediebantur; i n materia vero a l iquantulum crassiori caudam octies 
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» deciesve qu idem evibrabant antequam la t i t ud inem capi l l i procedebant. I n t e r -

» d u m m i b i imaginabar me internoscere posse adhuc varias i n corpore b o r u m an i -

» m a l c u l o r u m partes : quia vero cont inuo eas videre nequibam, de i is tacebo. H i s 

» an imalcul i s m i n o r a adhuo animalcula, quibus n o n n i s i g lobu l i f i g u r a m a t t r i -

» buere possum, permista erant. 

» M e m i n i me ante t r è s aut quatuor annos, rogatu d o m i n i Oldenburg B . M . , se-

» men v i r i l e observasse, et praedicta animal ia pro globulis babuisse ; sed quia fas-

)) t id iebam ab u l t e r i o r i inquis i t ione , et magis qu idem a descriptione, tune tempo-
)) r i s eam omis i . Jam quoad partes ipsas ex quibus crassam seminis mater iam 

)> quoad m a j o r e m su i par tem, consistere ssepius c u m admiratione observavi, ea 

» sunt t a m var ia ac m u l t a vasa, imo i n tanta m u l t i t u d i n e hsec vasa v i d i , u t credam 

;> me i n unica seminis gut ta p lura observasse quam anatomico per i n t eg rum d iem 

» subjectum al iquod secanti occurrunt . Quibus visis, firmiter credebam n u l l a i n 

» corpore humano j a m formato esse vasa, quse i n semine v i r i l i bene const i tuto 
» n o n reperiantur . C u m materia hgec per momenta qusedam aeri fuisset exposita, 

» prsedicta vasorum m u l t i t u d o i n aquosam m à g n i s oleaginosis g lobul i s permis -
>) t a m mater iam mutabatur , etc. » 

L e sec ré ta i re de la Société royale r é p o n d i t à cette lettre de M . Leeuwenhoek q u ' i l 

serait b o n de fa i re des observations semblables sur l a semence des an imaux , 

comme sur ceRe des chiens, des chevaux et d'autres, non-seulement pour mieux 

juge r de l a p r e m i è r e d é c o u v e r t e , mais aussi pour r e c o n n a î t r e les d i f fé rences q u i 

pourra ient se t rouver , t an t dans le nombre que dans l a figure de ces animalcules ; 

et, par rapport aux vaisseaux de l a part ie la plus épa isse de la l iqueur s é m i n a l e , i l 
l u i marqua i t qu 'on douta i t beaucoup de ce q u ' i l en avait d i t , que ce n ' é t a i t peut-

ê t r e que des filaments : « Quae t i b i videbatur vasorum congeries, fortassis seminis 

)) sunt queedam filamenta, haud organice constructa, sed, d u m permearunt vasa 

» generationi inservientia, i n i s t iusmodi figuram elongata; n o n diss imiD modo ac 
» seepius notatus s u m sa l ivam crassiorem ex g l andu la rum f a u c i u m fo ramin ibus 

>) edi tam, quasi e convolut is fibrillis constantem (1) . » 

Leeuwenhoek r é p o n d i t , le 18 mars 1678, en ces termes : « S i , quando canes 

» coeunt, marem a f emina s ta t im seponas, materia qusedam tenuis et aquosa 

» ( l y m p h a scilicet ^permatica) e pene solet pau l a t im exst i l lare; hanc ma te r i am 

» numerosissimis an imalcu l i s repletam aliquoties v i d i , eo rum magni tud ine quae 

» i n semine v i r i l i conspiciuntur , quibus particulse globulares a l iquot quinquagies 

» majores permiscebantur. 
» Quod ad vasorum i n crassiori seminis v i r i l i s port ione spectabi l ium observa-

)> t i o n e m at t inet , denuo n o n semel i t e ra tam, saltem m i h i m e t i p s i comprobasse v i -

» deor; meque omnino persuasum habeo, c u n i c u l i , canis, fel is , arterias venasve 

» fuisse a per i t iss imo anatomico haud u n q u a m magis perspicue observatas, q u a m 

» m i h i vasa i n semine v i r i R , ope perspic iRi , i n conspectum venere. 

(1) Voyez la réponse du secrétaire de la Société à 1» lettre de Leeuwenhoek, dans ie3 Transactions 2%ft(H>N» 
fhiques, n. \\\, p. 1043, 

Y. 15 
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» Cum m i h i praedicta vasa p r i m u m innotuere, s ta t im etiam p i tu i tam, t u m et 
» salivam perspicillo applicavi ; ve rum hie min ime existentia animalia frustra 

» quaesivi. 
» A cuniculorum coi tu lymphae spermaticse gut tu lam unam et alteram, e fe-

» mella exstillantem, examini subjeci, u b i animalia praedictorum s imi l ia , sed longe 
» pauciora, comparuere. Globul i i t em quam p l u r i m i , plerique magnitudine ani-

» ma l ium, iisdem permist i sunt. 
» H o r u m animal ium aliquot etiam delineationes transmisi . F igura 4 (pîancfcelll) 

» expr imit eorum aliquot v i v u m ( i n semine cun icu l i a rb i t ror ) eaque forma qua 
» yidebatur, d u m aspicientem me versus tendit . A B C , cap i tu lum cum t r u n c ô i n -
» dicant; G D, ejusdem caudam, quam pariter u t suam anguil la inter natandum 
» v ib râ t . H o r u m mil lena m i l l i a , quantum conjectare est, arenulse major is molem 
» v ix superant (planche I I I , figuresJo, 6 et 7) sunt ejusdem generis animalia, sed 

» j a m emortua. 
» (Planche I I I , figure 8) delineatur v i v u m an imalcu lum, quemadmodum i n se-

» mine canino sese aliquoties m i n i attentius in tuen t i exhibui t . E F G, caput cum 
» trunco i n d i g i t a n t ; G H , ejusdem caudam. (Planche I I I , figures 9, 10, I I ) alia 
» sunt i n semine canino quse m o t u et v i ta pr ivantur , qua l i um etiam vivOrum nu-
» merum adeo ingentem v i d i , u t judicarem port ionem lymphae spermaticaê àre-
» nulae mediocri respondentem, eorum u t m i n i m u m decena m i l l i a continere. » 

Par une autre lettre écr i te à la Société royale le 31 m a i 1678, Leeuwenhoek ajoute 

ce q u i suit : « Seminis canini t a n t i l l u m microscopio applicatum i t e rum contem-
» platus sum, i n eoque antea descripta animalia numerosissima conspexi. Aqua 

» pluvial is par i quantitate adjecta, i isdem confest im mor tem accersit. Ejusdem 
» seminis canini port iuncula i n vitreo tubulo unciae partem duodecimalem crasso 
» servata, sex et t r ig in ta hora rum spatio contenta animalia v i t a destituta plera-
» que, reliqua moribunda videbantur. 

» Quo de vasorum i n semine geni ta l i existentia magis constaret, del ineàt ionem 
» eorum aliqualem mi t to , u t i n f igura A B G D E (planche I I I , figure 12), quibus 
» l i t ter is c i rcumscr iptum spatium arenulam mediocrem v i x superat. » 

J'ai cru devoir rapporter tou t au long ce que Leeuwenhoek écr iv i t d'abord dans 
les premiers temps de la découve r t e des animaux s p e r m a t i q ù e s ; j e l ' a i copié dans 
les Transactions philosophiques, parce que dans le recueil entier des ouvrages de 
Leeuwenhoek, en quatre volumes in-quarto, i l se t rouve quelque d i f férence que 
j e ferai remarquer, et que, dans des ma t i è r e s de cette espèce , les p r e m i è r e s obser
vations que l ' on a faites sans aucune vue de s y s t è m e sont toujours celles qu i sont 
décr i tes le plus fidèlement, et sur lesquelles par c o n s é q u e n t on doit le plus compter. 
On verra qu 'auss i tô t que cet habile observateur se f u t f o r m é u n s y s t è m e au sujet 

des animaux s p e r m a t i q ù e s i l c o m m e n ç a à varier, m ê m e dans les choses essen
tielles. 

I l est aisé de voi r , par les dates que nous venons de citer, que Hartsoeker n'est 

pas le premier q u i ait pub l i é la découve r t e des animaux s p e r m a t i q ù e s ; i l n'est pas 
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Sûr q u ' i l soit en effet le premier auteur de cette d é c o u v e r t e , comme plusieurs é c r i 

vains l 'ont a s s u r é . On t rouve dans le Journal des Savants, d u 15 a o û t 1678, page 331, 

l 'extrait d'une lettre de M . Huyghens au sujet d'une nouvelle espèce de microscope 

fa i t d'une seule petite boule de verre, avec lequel i l d i t avoir v u des an imaux dans 

l'eau où on avait f a i t t remper d u poivre pendant deux ou t ro is j ou r s , comme 

Leeuwenhoek l 'avait o b s e r v é auparavant avec de semblables microscopes, mais 

dont les boules ou lenti l les n ' é t a i e n t pas si petites. Huyghens ajoute que ce q u ' i l a 

obse rvé de part icul ier dans cette eau de poivre , est que toute sorte de poivre ne 

donne pas une m ê m e espèce d'animaux, ceux de certains poivres é t a n t beaucoup 

plus gros que ceux des autres, soit que cela vienne de la vieiResse d u poivre ou de 

quelque autre cause qu 'on pourra d é c o u v r i r avec le temps. I l y a encore d'autres 

graines q u i engendrent de semblables animaux, comme l a coriandre. J 'ai v u , c o n -
t i n u e - t - i l , l a m ê m e chose dans la séve de bouleau a p r è s l ' avoi r g a r d é e c i n q ou s ix 

jours . I l y en a q u i en ont o b s e r v é dans l'eau o ù l ' o n a f a i t t remper des no ix musca

des et de la cannelle, et apparemment o n en d é c o u v r i r a en b i en d'autres m a t i è r e s . 
On pourra i t dire que ces animaux s'engendrent par quelque co r rup t ion ou f e r m e n 

ta t ion : mais i l y en a, a jou te - t - i l , d'une autre sorte q u i doivent avoir u n autre 

pr incipe, comme sont ceux qu 'on d é c o u v r e avec ce microscope dans la semence 

des animaux, lesquels semblent ê t r e n é s avec elle, et q u i sont en si grande q u a n t i t é 

q u ' i l semble qu'eRe en est presque toute c o m p o s é e ; i l s sont tous d'une m a t i è r e 

transparente ; i l s ont u n mouvement f o r t v i te , et leur figure est semblable à celle 

qu'ont les grenouiRes avant que leurs pieds soient f o r m é s . Cette d e r n i è r e d é c o u v e r t e , 
q u i a é té faite en Hollande pour l a p r e m i è r e fois , me p a r a î t f o r t impor tante , etc. 

M . Huyghens ne nomme pas, comme l 'on vo i t , dans cette let t re , l 'auteur de l a 

d é c o u v e r t e ; et R n ' y est question n i de Leeuwenhoek n i de Hartsoeker par rap

po r t à cette d é c o u v e r t e : mais on trouve dans le j o u r n a l d u 29 a o û t de la m ê m e a n 
n é e l 'extrai t d'une lettre de M . Hartsoeker, dans laquelle i l donne la m a n i è r e d 'ar 

r o n d i r à la lampe ces petites boules de verre, et l 'auteur d u j o u r n a l d i t : « De cette 

m a n i è r e , outre les observations dont nous avons d é j à p a r l é , i l a d é c o u v e r t encore 

nouvellement que dans l 'u r ine qu 'on garde quelques jou r s , i l s'y engendre de petits 

an imaux q u i sont encore beaucoup plus petits que ceux qu 'on vo i t dans l 'eau de 

poivre , et q u i ont l a figure de petites anguilles. I l en a t r o u v é dans la semence d u 

coq, q u i ont pa ru à peu p r è s de cette m ê m e figure, q u i est f o r t d i f f é r e n t e , comme 

l ' on v o i t , de ceRe qu 'ont ces petits an imaux dans la semence des autres, q u i res

semblent, comme nous l 'avons r e m a r q u é , à des grenouilles naissantes. » V o i l à 

t ou t ce qu 'on trouve dans le Journal des Savants au sujet de cette d é c o u v e r t e ; l ' a u 

teur p a r a î t l ' a t t r ibuer à Hartsoeker : mais si l ' on f a i t r é f l ex ion sur la m a n i è r e i n 

certaine dont elle y est p r é s e n t é e , sur l a m a n i è r e a s s u r é e et dé ta i l l ée don t Leeuwen

hoek la donne dans sa lettre éc r i t e et p u b l i é e p r è s d 'un an auparavant, on ne 

pourra pas douter q u ' i l ne soit en effet le premier q u i ait f a i t cette observation ; i l 

l a revendique aussi, comme u n b ien q u i l u i appartient, dans une lettre q u ' i l éc r iv i t 

à l 'occasion des Essais de dioptrique de Hartsoeker, q u i parurent v i n g t ans a p r è s . 
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Ce dernier s'attribue, dans ce l ivre , la p remiè re découver te de ces animaux* 
Leeuwenhoek s'en plaint hautement, et i l fa i t entendre que Hartsoeker a vou lu l u i 
enlever la gloire de cette découver te , .dont i l avait fa i t part en 1677, non-seule
ment à mi lo rd Brouncker et à la Société royale de Londres, mais à M . Constantin 
Huyghens, père du fameux Huyghens que nous venons de citer. Cependant Har t 
soeker soutint toujours qu ' i l avait fa i t cette découver te en 1674, à l 'âge de dix-hui t 
ans : i l d i t qu ' i l n'avait pas osé la communiquer d'abord, mais qu'en 1676 i l en f i t part 
à son m a î t r e de m a t h é m a t i q u e s et à u n autre ami ; de sorte que la contestation n'a 
jamais été bien décidée. Quoi q u ' i l en soit, on ne peut pas ô ter à Leeuwenhoek la 
p remiè re invention de cette espèce de microscope, dont les lentil les sont des bou
les de verre faites à la lampe ; on ne peut pas nier que Hartsoeker n ' e û t appris 
cette m a n i è r e de faire des microscopes de Leeuwenhoek m ê m e , chez lequel i l alla 
pour le vo i r observer; enf in i l pa ra î t que si Leeuwenhoek n'a pas é té le premier 
qu i ait fa i t cette découver te , i l est celui q u i l 'a suivie le plus l o i n et q u i l 'a le plus 
accrédi tée . Mais revenons à ses observations. 

Je remarquerai : 1° que ce q u ' i l d i t du nombre et du mouvement de ces pré tendus 
animalcules est v ra i , mais que la figure de leur corps, ou de cette partie q u ' i l regarde 

comme la tê te et le tronc du corps, n'est pas toujours telle q u ' i l la déc r i t : quelque
fois , cette partie q u i précède la queue est toute ronde ou globuleuse, d'autres fois elle 
est a l longée, souvent elle p a r a î t aplatie, quelquefois elle p a r a î t plus large que lon
gue, etc.; à l ' égard de la queue, elle est aussi t r è s - s o u v e n t beaucoup plus grosse ou 
plus petite q u ' i l le d i t : le mouvement de f lexion ou de v ib ra t ion (motus serpenti-
nus), q u ' i l donne à la queue, et au moyen duquel i l p r é t e n d que l 'animalcule nage 

et avance progressivement dans ce fluide, ne m'a jamais pa ru t e l q u ' i l l e décr i t . J'ai vu 
plusieurs de ces corps mouvants faire h u i t ou d ix oscillations de droite à gauche, ou 
de gauche à droite, avant que d'avancer en effet de l ' épa i sseur d ' un cheveu; et même 
je leur en ai v u faire u n beaucoup plus grand nombre sans avancer d u tout , parce que 
cette queue, au l ieu de les aider à nager, est au contraire u n filet engagé dans les fila
ments ou dans le mucilage, ou m ê m e dans la m a t i è r e épa isse de l a l iqueur : ce filet 

retient le corps mouvant, comme u n fil acc roché à u n clou retient la balle d'un pen
dule; et i l m'a paru que quand cette queue ou ce filet avait quelque mouvement, ce 

n 'é ta i t que comme u n fil qu i se plie ou se courbe u n peu à la fin d'une oscillation. J'ai 
v u ces filets ou ces queues tenir aux filaments que Leeuwenhoek appelle des vais

seaux (vasa); j e les ai vus s'en séparer ap rè s plusieurs efforts r é i t é r é s d u corps en 
mouvement; je les a i vus s'allonger d'abord, ensuite d iminuer , et en f in d ispara î t re 

totalement : ainsi je crois ê t r e f o n d é à regarder ces queues comme des parties ac
cidentelles, comme une espèce d'enveloppe au corps mouvant , et n o n pas comme 

une partie essentielle, une espèce de membre du corps de ces p r é t e n d u s animaux. 
Mais ce qu ' i l y a de plus remarquable i c i , c'est que Leeuwenhoek d i t p réc i sémen t 

dans cette lettre à m i l o r d Brouncker, qu 'outre ces animaux q u i avaient des queues, 

i l y avait aussi dans cette l iqueur des animaux plus petits q u i n'avaient pas d'au

tre figure que celle d 'un globule : « His animalculis (caudatis scilicet) minora 
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» adhuc animalcula , quibus n o n n i s i g l o b u l i figuram attr ibuere possum, permista 

» erant. » C'est la vé r i t é : cependant, a p r è s que Leeuwenhoek eut a v a n c é que ces 

an imaux é t a i e n t le seul pr incipe efficient de la g é n é r a t i o n , et qu ' i ls doivent se 

t ransformer en hommes ; ap rè s q u ' i l eut f a i t son s y s t è m e , i l n 'a r e g a r d é comme 

des animaux que ceux q u i avaient des queues ; et comme i l ne convenait pas à ses 

vues que des an imaux q u i doivent se m é t a m o r p h o s e r en hommes, n'eussent pas 

une fo rme constante et une u n i t é d 'espèce , i l ne f a i t p lus m e n i i o n , dans l a suite, 

de ces globules mouvants , de ces plus petits an imaux q u i n 'ont po in t de queues, 

et j ' a i é t é f o r t surpris lorsque j ' a i c o m p a r é la copie de cette m ê m e let t re q u ' i l a p u 

bl iée plus de v ing t ans a p r è s , et q u i est dans son t r o i s i è m e vo lume, page 38; car au 

l i e u des mots que nous venons de citer on t rouve ceux-c i , page 62 : « A n i m a l c u l i s 

» hisce permistae jacebant alias minut iores particulse, quibus n o n a l i am quam g lo -

» b u l o r u m seu spheericam figuram assignare queo; » ce q u i est, comme l ' on v o i t , 

f o r t d i f f é r e n t . Une part icule de m a t i è r e à laquelle i l n 'a t t r ibue pas de mouvement est 

f o r t d i f f é r en t e d 'un animalcule ; et i l est é t o n n a n t que Leeuwenhoek, en se copiant 

l u i - m ê m e , ait c h a n g é cet article essentiel. Ce q u ' i l ajoute i m m é d i a t e m e n t a p r è s 

m é r i t e aussi a t tent ion. I l d i t q u ' i l s'est souvenu q u ' à la p r i è r e de M . Oldenburg i l 

avai t o b s e r v é cette l iqueur t ro is ou quatre ans auparavant, et qu'alors i l avait p r i s 

ces animalcules pour des globules : c'est qu'en effet i l y a des temps o ù ces p r é 

tendus animalcules ne sont que des globules, des temps où ce ne sont que des g l o 

bules sans presque aucun mouvement sensible, d'autres temps o ù ce sont des g lo 

bules en grand mouvement , des temps où i l s on t des queues, d'autres o ù i l s n 'en 
on t po in t . I l d i t , en par lant en g é n é r a l des an imaux s p e r m a t i q ù e s ( t . I I I , p . 371) : 

« E x hisce meis observationibus cogitare c œ p i , quamvis antehac, de a n i m a l -

» cuRs i n seminibus mascufinis agens, scripserim me i n i l l i s caudas n o n de-

» texisse, fieri t amen posse u t i l l a animalcula seque caudis f u e r i n t instructa ac 

» nunc comperi de animalcuRs i n ga l l o rum gal l inaceorum semine mascul ino. » 

A u t r e preuve q u ' i l a v u souvent les p r é t e n d u s an imaux s p e r m a t i q ù e s de toute es

p è c e sans queues. 

On doi t remarquer en second l i e u que les f i laments dont nous avons p a r l é , et 

que l ' on vo i t dans la Rqueur s é m i n a l e avant qu'elle soit l i qué f i ée , avaient é t é r e 

connus par Leeuwenhoek, et que dans le temps de ses p r e m i è r e s observations, 

l o r squ ' i l n 'avait po in t encore fa i t d ' h y p o t h è s e s sur les animaux s p e r m a t i q ù e s , ces 

f i laments l u i parurent des veines, des nerfs et des a r t è r e s ; q u ' i l croyait fe rmement 

que toutes ces parties et tous les vaisseaux d u corps h u m a i n se voyaient dans l a 

l i queu r s é m i n a l e aussi clairement q u ' u n anatomiste les vo i t en faisant l a dissection 

d ' u n corps, et q u ' i l persistait dans ce sentiment, m a l g r é les r e p r é s e n t a t i o n s qu 'Ol -

denburg l u i faisai t à ce sujet de la par t de la Socié té royale : mais d è s q u ' i l eut 

s o n g é à t ransformer en hommes ces p r é t e n d u s animaux s p e r m a t i q ù e s , i l ne par la 

plus des vaisseaux q u ' i l avait o b s e r v é s ; et au l i eu de les regarder comme les nerfs, 

les a r t è r e s et les veines d u corps h u m a i n , d é j à tou t f o r m é s dans la semence, i l ne 

leur a t t r ibue pas m ê m e la f o n c t i o n qu ' i l s ont r é e l l e m e n t , q u i est de produire ces 
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corps mouvants, et i l d i t ( tom. I , pag. 7) : « Quid fiet de omnibus i l l i s part iculis seu 
» corpusculis praeter i l l a animalcula semini v i r i l i h o m i n u m inhaerentibus? O l im 
» et priusquam haec scriberem, i n ea sententia f u i praedictas strias vel vasa ex tes-
» t iculis p r inc ip ium secum ducere, etc. » Et dans u n autre endroit i l d i t que s'il 
a écrit autrefois quelque chose au sujet de ces vaisseaux qu'on trouve dans la se
mence, i l ne faut y faire aucune at tent ion; en sorte que ces vaisseaux, q u ' i l re
gardait dans le ternes de sa découver te comme les nerfs, les veines et les ar tères 
d u corps qu i devait ê t re f o r m é , ne l u i parurent dans la suite que des fi laments i n u 
tiles et auxquels i l n'attribue aucun usage, auxquels m ê m e i l ne veut pas qu'on 
fasse attention. 

Nous observerons en t ro i s i ème l ieu que si l 'on compare les figures 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10 et 11 (planche I I I ) , que nous avons fa i t r ep ré sen t e r comme elles le sont dans 
les Transactions philosophiques, avec celles que Leeuwenhoek f i t graver plusieurs 
années ap rès , on y trouve une di f férence aussi grande qu'elle peut l 'ê tre dans des 
corps aussi peu organisés , surtout les figures 13, 14 et 15 des animaux morts du 
lap in . U en est de m ê m e de ceux du chien; je les a i fa i t r ep résen te r , a f in qu'on 
puisse en juger a i sément . De tout cela nous pouvons conclure que Leeuwenhoek 
n'a pas toujours v u les m ê m e s choses; que les corps mouvants q u ' i l regardait 

comme des animaux l u i ont paru sous des formes d i f fé ren tes , et q u ' i l n'a varié 
dans ce qu ' i l en d i t , que dans la vue d'en faire des espèces constantes d'hommes 

ou d'animaux. Non-seulement i l a va r i é dans le fond de l'observation* mais m ê m e 
sur la m a n i è r e de la faire ; car i l d i t exp re s sémen t que toutes les fois q u ' i l a voulu 
bien voi r les animaux s p e r m a t i q ù e s , i l a toujours dé l ayé cette l iqueur avec de l'eau, 
a f in de séparer et diviser davantage la l iqueur, et de donner plus de mouvement à 

ces animalcules : et cependant i l d i t , dans sa p r e m i è r e lettre à m i l o r d Brounckef, 
qu'ayant mêlé de l'eau de pluie en q u a n t i t é égale avec de la l iqueur s émina l e d'un 
chien, dans laquelle, lorsqu ' i l l 'examinait sans m é l a n g e , i l venait de voi r une i n 
f in i té d'animalcules vivants, cette eau q u ' i l m ê l a leur causa la mor t . A ins i les pre

miè re s observations de Leeuwenhoek ont é t é faites, comme les miennes, sans 
mé lange , et i l pa r a î t q u ' i l ne s'est avisé de mê le r l 'eau avec la l iqueur que long
temps après , puisqu' i l croyait avoir reconnu, par le premier essai q u ' i l en avait 
fa i t , que cette eau faisait pé r i r les animalcules ; ce q u i cependant n'est pas vrai : 
je crois seulement que le mé lange de l'eau dissout les f i laments t r è s - p r o m p t e m e n t ; 

car je n 'a i v u que fo r t peu de ces f i laments dans toutes les observations que j ' a i 
faites, lorsque j 'avais mê lé de l'eau avec la l iqueur. 

Lorsque Leeuwenhoek se f u t une fois p e r s u a d é que les animaux spe rma t iqùes 
se transformaient en hommes ou en animaux, i l crut remarquer dans les liqueurs 
sémina les de chaque espèce d 'animal deux sortes d'animaux s p e r m a t i q ù e s , les uns 
mâ le s et les autres femelles, et cette d i f fé rence de sexe servait, selon l u i , non-seu
lement à la généra t ion de ces animaux entre eux, mais aussi à la product ion des 
mâles et des femelles q u i doivent venir au monde; ce q u ' i l é ta i t assez di f f ic i le de 

concevoir par la simple transformation, si ces animaux s p e r m a t i q ù e s n'avaient pas 
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(eu auparavant d i f f é r e n t s sexes. I l parle de ces animalcules m â l e s et femelles dans 

sa let tre i m p r i m é e dans les Transactions philosophiques, n° 145, et dans plusieurs 

autres endroits (1) ; mais n u l l e part i l ne donne la descript ion ou les d i f fé rences de 

ces an imaux m â l e s et femelles, lesquels n 'on t en effet jamais exis té que dans son 

imag ina t ion . 

L e fameux Boerhaave ayant d e m a n d é à Leeuwenhoek s ' i l n 'avait pas o b s e r v é 

dans les animaux s p e r m a t i q ù e s d i f f é ren t s d e g r é s d'accroissement et de grandeur, 

Leeuwenhoek l u i r é p o n d qu'ayant fa i t d i s s é q u e r u n l ap in , i l a pr is la l iqueur q u i 

é t a i t dans les é p i d i d y m e s , et q u ' i l a v u et f a i t v o i r à deux autres personnes une 

i n f i n i t é d 'animaux vivants . « Incred ib i lem, dit-il, v i v e n t i u m an ima lcu lo rum n u -

» m e r u m conspexerunt, c u m haec animalcula scypho imposi ta vi t reo et i l l i c emor-

» tua, i n rariores ordines disparassem, et per continuos al iquot dies saepius v i s u 

» examinassem, qusedam ad ju s t am magn i tud inem n o n d u m excrevisse adver t i . A d 

» haec, quasdam observavi part iculas perexiles et oblongas, alias al i is majores, et 

» q u a n t u m oculis apparebat, cauda destitutas ; quas qu idem particulas non n i s i 
» animalcula esse credidi , quas ad j u s t a m magn i tud inem n o n excrevissent. » Voi l à 

donc des an imaux de plusieurs grandeurs d i f fé ren tes ; vo i l à des animaux avec des 

queues et des animaux sans queues ; ce q u i s'accorde beaucoup mieux avec nos 

observations qu'avec le propre s y s t è m e de Leeuwenhoek. Nous d i f f é rons seulement 

sur cet ar t ic le , en ce q u ' i l d i t que ces particules oblongues et sans queues é t a i e n t 

de jeunes animalcules q u i n 'avaient pas encore pr is leur juste accroissement, et 

qu 'au contraire j ' a i v u ces p r é t e n d u s animaux n a î t r e avec des queues ou des filets, 

et ensuite les perdre peu à peu. 
Dans l a m ê m e lettre à Boerhaave, i l d i t ( tome I V , page 28) qu'ayant fa i t apporter 

chez l u i les testicules encore chauds d 'un bé l i e r q u i venait d ' ê t r e t u é , i l v i t , dans 

l a l iqueur q u ' i l en t i r a , les animalcules al ler en troupeau comme von t les m o u 

tons. « A t r ibus c i rc i ter annis testes arietis, adhuc calentes, ad œdes meas defc r r i 

» curaveram ; c u m i g i t u r mate r iam ex epid idymibus eductam, ope microscopi i 

» contemplarer, n o n sine i ngen t i voluptate advertebam animalcula omnia , quot -

» quot innatabant semini mascul ino, eumdem natando cursum tenere, i ta n i m i -

» r u m u t quo i t inere pr iora p r œ n a t a r e n t , eodem posteriora subsequerentur, adeo 

» u t hisce animalcul is quasi s i t i ngen i t um quod oves fact i tare videmus, scilicet u t 
» praecedentium vestigiis grex universus incedat. » Cette observation que Leeu

wenhoek a fai te en 1713, car sa let tre est de 1716, q u ' i l regarde comme une chose 

s i n g u l i è r e et nouvelle, me prouve q u ' i l n 'avai t jamais e x a m i n é les Rqueurs s é m i 

nales des an imaux avec a t tent ion et assez longtemps de suite pour nous donner 

des r é s u l t a t s b i en exacts. Leeuwenhoek avait soixante-onze ans en 1713; i l y avait 

plus de quarante-cinq ans q u ' i l observait au microscope ; i l y en avait trente-six 

q u ' i l avait p u b l i é la d é c o u v e r t e des an imaux s p e r m a t i q ù e s , et cependant i l voyai t , 

pour la p r e m i è r e fois , dans la l iqueur s é m i n a l e d u bé l ie r , ce qu 'on vo i t dans toutes 

0) Voyez tome l, page 163, et tome II, page loi du recueii de ses ouvrages, 
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les liqueurs sémina les , et ce que j ' a i v u plusieurs fois et que j ' a i r a p p o r t é dans le 
s ix ième chapitre, article I X , de la semence de l 'homme ; article X I I , de celle du 
chien, et article X X I X , au sujet de la semence de la chienne. I l n'est pas néces 
saire de recourir au naturel des moutons, et de transporter leur inst inct aux an i 
maux spe rma t iqùes du bélier , pour expliquer le mouvement de ces animalcules 
q u i vont en troupeau, puisque ceux de l 'homme, ceux du chien et ceux de la 
chienne vont de m ê m e , et que ce mouvement d é p e n d uniquement de quelques 
circonstances par t icu l iè res , dont la principale est que toute la m a t i è r e f lu ide d e l à 
semence soit d 'un cô té , tandis que la partie épaisse est de l 'autre; car alors tous 
les corps en mouvement se dégagen t du mucilage d u m ê m e côté , et suivent la 

m ê m e route dans la partie la plus f luide de la l iqueur. 
Dans une autre lettre écr i te la m ê m e a n n é e à Boerhaave (1) , i l rapporte d'autres 

observations qu ' i l a faites sur les bé l ie rs , et i l d i t q u ' i l a v u , dans l a l iqueur prise 
dans les vaisseaux défé ren t s , des troupeaux d'animalcules q u i allaient tous d'un 
côté, et d'autres troupeaux qu i revenaient d 'un autre côté et en sens contraire; que 
dans celle des ép id idymes i l avait v u une prodigieuse q u a n t i t é de ces animaux 
vivants ; qu'ayant coupé les testicules en deux, i l n'avait point t r o u v é d'animaux 

dans la l iqueur qu i en suintai t ; mais que ceux des é p i d i d y m e s é ta ien t en si grand 
nombre, et tellement amonce lés , q u ' i l avait peine à en distinguer le corps et la 
queue; et i l ajoute : « Neque i l l u d i n un icaep id idymum parte, sed et i n aliis quas 
« praecideram partibus, observavi. A d haec i n quadam parastatarum reseeta por-
» tione complura v i d i animalcula quae necdum i n jus tam magni tud inem adoleve-

» rant , nam et corpuscula i l l i s exil iora et caudae t r ip lo breviores erant quam adultis. 
» A d haec, caudas n o n habebant desinentes i n mucronem, quales tamen adultis 
» esse passim comperio. P r œ t e r e a i n quamdam parastatarum port ionem incidi , 

» animalculis, quantum discernere po tu i , desti tutam; t an tum i l l i quacdam per-

» exiguae inerant particulae pa r t im longiores, p a r t i m breviores, sed al téra sui 
» extremitate crassiunculae; istas particulas i n animalcula transituras esse non 
» dubitabam. » I l est aisé de vo i r , par ce passage, que Leeuwenhoek a v u en effet 

dans cette l iqueur sémina le ce que j ' a i v u dans toutes, c ' e s t -à -d i re des corps mou
vants de di f férentes grosseurs, de figures d i f fé ren tes , dont les mouvements étaient 
aussi d i f férents , et d'en conclure que tout cela convient beaucoup mieux à des par
ticules organiques en mouvement qu ' à des animaux. 

I l p a r a î t donc que les observations de Leeuwenhoek ne sont nul lement contraires 

aux miennes ; et quoiqu ' i l en ait t i r é des conséquences t r è s -d i f f é r en t e s de celles que 

j ' a i cru devoir t i rer des miennes, i l n 'y a que peu d'opposition dans les faits, et je 
suis p e r s u a d é que, s i des personnes attentives se donnent la peine de faire de 

pareilles observations, elles n'auront pas de peine à r e c o n n a î t r e d 'où proviennent 
ces différences, et qu'elles verront en m ê m e temps que je n 'a i r i en avancé qui 

ne soit en t i è r emen t conforme à la vér i té . Pour les mettre plus en é t a t de déci-

(4) Voies lome IV, page 304 suivantes, 
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der, j ' a j ou t e r a i quelques remarques que j ' a i faites,et q u i pourront leur ê t r e uti les. 

On ne v o i t pas toujours dans la l iqueur s é m i n a l e de l 'homme les filaments dont 

j ' a i p a r l é ; i l faut pour cela l 'examiner dans le momen t qu'elle v ien t d ' ê t r e t i r ée du 

corps ; et encore a r r ive ra - t - i l que de t rois ou quatre fois i l n ' y en aura qu'une où l ' on 

verra de ces filaments. Quelquefois la l iqueur s é m i n a l e ne p r é s e n t e , surtout lors

qu'elle est fo r t épa i s se , que de gros globules, qu 'on peut m ê m e dist inguer avec 

une loupe ordinaire : en les regardant ensuite au microscope, on les vo i t gros 

comme de petites oranges, et i l s sont fo r t opaques ; u n seul t i en t souvent le champ 

entier d u microscope. L a p r e m i è r e fois que j e v is ces globules, j e crus d'abord que 

c ' é t a i e n t quelques corps é t r a n g e r s q u i é t a i e n t t o m b é s dans l a l iqueur s é m i n a l e ; 

mais en ayant pr i s d i f f é r en t e s gouttes et ayant tou jours v u l a m ê m e chose, les 

m ê m e s globules, et ayant c o n s i d é r é cette l iqueur e n t i è r e avec une loupe, je recon

nus qu'eRe é ta i t toute c o m p o s é e de ces gros globules. J'en cherchai au microscope 

u n des plus ronds et d'une telle grosseur, que son centre é t a n t dans le m i l i e u d u 

champ d u microscope, j e pouvais en m ê m e temps en v o i r la c i r c o n f é r e n c e e n t i è r e , 

e t je l 'observai ensuite f o r t longtemps : d 'abord i l é t a i t absolument opaque ; peu de 

temps a p r è s j e vis se fo rmer sur sa surface, à env i ron l a m o i t i é de la distance d u 

centre à la c i r confé rence , u n be l anneau l u m i n e u x et co lo ré , q u i dura plus d'une 

demi-heure, et q u i ensuite approcha d u centre d u globule par d e g r é s , et alors le 

centre d u globule é ta i t éc la i ré et c o l o r é , t a n d i s que tou t le reste é ta i t opaque. Cette 

l u m i è r e q u i éc la i ra i t le centre d u globule ressemblait alors à celle que l ' on vo i t 

dans les grosses buRes d'air q u i se t rouven t assez ordinairement dans toutes les 

l iqueurs . Le gros globule que j 'observais p r i t u n peu d'aplatissement, et en m ê m e 

temps u n pe t i t d e g r é de transparence ; et l 'ayant e x a m i n é pendant plus de t rois 

heures de suite, j e n ' y v i s aucun autre changement, aucune apparence de mouve

men t n i i n t é r i e u r , n i e x t é r i e u r . Je crus qu'en m ê l a n t cette l iqueur avec de l 'eau, 

ces globules pourra ient changer : i l s c h a n g è r e n t en effet; mais i ls ne me p r é s e n 

t è r e n t qu'une l iqueur transparente et comme h o m o g è n e , o ù i l n ' y avait r ien de 

remarquable. Je laissai la l iqueur s é m i n a l e se R q u é f i e r d ' e l l e - m ê m e ; et l ' ayant 

e x a m i n é e a u bout de six heures, de douze heures, et de plus de v ing t -qua t re heures, 

j e ne vis plus qu'une l iqueur f lu ide , transparente, h o m o g è n e , dans laquelle i l n ' y 

ava i t aucun mouvement n i aucun corps sensible. Je ne rapporte cette observation 

que comme une espèce d'avertissement, et pour qu 'on sache q u ' i l y a des temps 

o ù o n ne v o i t r i e n dans l a Rqueur s é m i n a l e de ce qu 'on y vo i t dans d'autres 

temps. 

Quelquefois tous les corps mouvants paraissent avoir des queues, sur tout dans 

l a Rqueur de l 'homme et d u c h i e n ; leur mouvement alors n'est po in t d u tou t 

rapide, et i l p a r a î t tou jours se fa i re avec ef for t . Si on laisse de s séche r la l iqueur , o n 

v o i t cette queue ou ce filet s'attacher le premier , et l ' e x t r é m i t é a n t é r i e u r e cont inue , 

pendant quelque temps, à fa i re des oscil lat ions, a p r è s quo i le mouvement cesse 

partout , et on peut conserver ces corps dans cet é t a t de d e s s è c h e m e n t pendant 

longtemps; ensuite, s i on y m ê l e une petite goutte d'eau, leur figure change, et Rs 
v . 16 
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se réduisent en plusieurs petits globules, qu i m'ont paru quelquefois avoir de petits 
mouvements, tant d'approximation entre eux que de t r é p i d a t i o n et de tournoie

ment sur e u x - m ê m e s autour de leurs centres. 
Ces corps mouvants de la l iqueur sémina le de l 'homme, ceux de la l iqueur sémi

nale du chien, et encore ceux de la chienne, se ressemblent au point de s'y m é 
prendre, surtout lorsqu'on les examine dans le moment que la l iqueur vient de 
sortir du corps de l 'animal . Ceux du lap in m'ont paru plus petits et plus agiles : 
mais ces différences ou ressemblances viennent autant des é t a t s d i f fé ren t s ou sem
blables dans lesquels la l iqueur se trouve au moment de l 'observation que de la 
nature m ê m e de la l iqueur, qui doit ê t re en effet d i f fé ren te dans les différentes 
espèces d'animaux. Par exemple, dans celle de l 'homme j ' a i v u des stries ou de 
gros filaments q u i se trouvaient comme on le vo i t dans la planche 1, fig. 3, etc. ; et 
j ' a i v u les corps mouvants se sépa re r de ces filaments, où i l m'a paru qu'ils pre
naient naissance : mais je n'ai r i en v u de semblable dans celle du chien; au lieu 
de filaments ou de stries séparées , c'est ordinairement u n mucilage dont le tissu est 
plus serré , et dans lequel on ne distingue qu'avec peine quelques parties filamen
teuses, et ce mucilage donne naissance aux corps en mouvement, q u i sont cepen
dant semblables à ceux de l 'homme. 

Le mouvement de ces corps dure plus longtemps dans la l iqueur d u chien que 
dans celle de l 'homme, et i l est aussi plus a i sé de s'assurer, sur celle du chien, du 
changement de forme dont nous avons pa r l é . Dans le moment que cette liqueur 
sort du corps de l ' an imal , on verra que les corps en mouvement ont pour la p lu

par t des queues : douze heures, ou vingt-quatre heures, ou trente-six heures après, 
on trouvera que tous ces corps en mouvement, ou presque tous, ont perdu leurs 

queues; ce ne sont plus alors que des globules u n peu a l longés , des ovales en mou
vement; et ce mouvement est souvent plus rapide que dans le premier temps. 

Les corps mouvants ne sont pas i m m é d i a t e m e n t à la surface de la l iqueur ; ils y 

sont p longés . On voi t ordinairement à la surface quelques grosses bulles d'air trans
parentes, et q u i sont sans aucun mouvement : quelquefois, à la vé r i t é , des bulles 

se remuent et paraissent avoir u n mouvement de progression ou de circonvolu
t i o n : mais ce mouvement leur est c o m m u n i q u é par celui de la l iqueur que l'air 

ex tér ieur agite, et q u i d ' e l l e - m ê m e , en se l iqué f i an t , a u n mouvement général, 
quelquefois d 'un cô té , quelquefois de l 'autre, et souvent de tous côtés . Si l 'on 

approche la lent i l le u n peu plus q u ' i l ne faut , les corps en mouvement paraissent 

plus gros qu'auparavant; au contraire, i l s paraissent plus petits si on éloigne le 
verre, et ce n'est que par l ' expér ience qu'on peut apprendre à bien juger du point 

| de vue, et à saisir toujours le m ê m e . Au-dessous des corps en mouvement on en 
- voi t souvent d'autres beaucoup plus petits q u i sont p longés plus p r o f o n d é m e n t 

dans la l iqueur, et q u i ne paraissent ê t r e que comme des globules, dont souvent le 

plus grand nombre est en mouvement ; et j ' a i r e m a r q u é g é n é r a l e m e n t que, dans 
le nombre i n f i n i de globules qu'on vo i t dans toutes ces l iqueurs, ceux q u i sont fort 

petits et qu i sont en mouvement sont ordinairement noirs , ou plus obscurs que 
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les autres, et que ceux q u i sont e x t r ê m e m e n t petits et transparents, n 'on t que peu 

ou poin t de mouvement : i l semble aussi qu ' i l s p è s e n t s p é c i f i q u e m e n t plus que les 

autres; car i l s sont tou jours au-dessous, soit des autres globules, soit des corps en 

mouvement dans la l iqueur . 

CHAPITRE VIII. 

RÉFLEXIONS SUR LES EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES. 

J'étais donc assuré, par les expériences que je viens de rapporter, que les femelles 

ont , comme les m â l e s , une l iqueur s é m i n a l e q u i contient des corps en mouvement ; 

j e m ' é t a i s c o n f i r m é de plus en plus dans l ' o p i n i o n que ces corps en mouvement 

ne sont pas de vrais animaux, mais seulement des parties organiques vivantes ; 

j e m ' é t a i s convaincu que ces parties existent non-seulement dans les l iqueurs 

s é m i n a l e s des deux sexes, mais dans la chair m ê m e des an imaux et dans les ger

mes des v é g é t a u x : et pour r e c o n n a î t r e s i toutes les parties des an imaux et tous les 

germes des v é g é t a u x contenaient aussi des parties organiques vivantes, j e fis fa i re 
des in fus ions de l a chair de d i f f é r e n t s animaux, et de plus de v i n g t e spèces de 

graines de d i f f é r e n t e s plantes, j e m i s cette chair et ces graines dans de petites bou-

teiRes exactement b o u c h é e s , dans lesqueRes j e mettais assez d'eau pour recouvr i r 

d 'un demi-pouce e n v i r o n les chairs ou les graines, et les ayant ensuite obse rvées 

quatre ou c i n q jours a p r è s les avoir mises en i n f u s i o n , j ' eus l a satisfaction de t r o u 

ver, dans toutes, ces m ê m e s parties organiques en mouvement : les unes parais

saient plus t ô t , les autres p lus t a r d ; quelques-unes conservaient leur mouvement 

pendant des mois entiers; d'autres cessaient plus tô t : les unes produisaient d'abord 

de gros globules en mouvement , qu 'on aurai t pr is pour des animaux, et q u i chan

geaient de figure, se s é p a r a i e n t et devenaient successivement plus pet i ts ; les autres 

ne produisaient que de petits globules f o r t actifs, et dont les mouvements é t a i e n t 

t r è s - r a p i d e s ; les autres produisaient des filaments q u i s'allongeaient et semblaient 

végé te r , et q u i ensuite se gonflaient et laissaient sort i r des mi l l i e r s de globules en 

mouvement . Mais i l est inutRe de grossir ce l i v r e d u dé t a i l de mes observations 

sur les infus ions des plantes, parce que M . Needham les a suivies avec beaucoup 

plus de soin que j e n'aurais p u le fa i re m o i - m ê m e , et que cet habile naturaliste 

do i t donner incessamment au pubRc le recueil des d é c o u v e r t e s q u ' i l a faites sur 

cette m a t i è r e . Je l u i avais l u le t r a i t é p r é c é d e n t , et j 'avais t r è s - s o u v e n t r a i s o n n é 

avec l u i sur cette m a t i è r e , et en par t icu l ie r sur la vraisemblance q u ' i l y avait que 

nous t rouver ions dans les germes des amandes des f r u i t s , et dans les autres parties 

les p lus substantielles des v é g é t a u x , des corps en mouvement , des parties organi 

ques vivantes, comme dans la semence des an imaux m â l e s et femelles. Cet excel

lent observateur t rouva que ces vues é t a i e n t assez f o n d é e s et assez grandes pour 

m é r i t e r d ' ê t r e suivies : i l c o m m e n ç a à fa i re des observations sur toutes les parties 

des v é g é t a u x , et j e dois avouer que les idées que j e l u i a i d o n n é e s sur ce sujet 
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ont plus f ruc t i f ié entre ses mains qu'elles n'auraient fa i t entre les miennes. Je 
pourrais en citer d'avance plusieurs exemples; mais je me bornerai à u n seul, 
parce que j ' a i ci-devant i n d i q u é le fa i t dont i l est question et que *e vais rap
porter. 

Pour s'assurer si les corps mouvants qu'on voi t dans les infusions de la chair 
des animaux éta ient de vér i tab les animaux, ou si c 'é ta ient seulement, comme je le 
p ré t enda i s , des parties organiques mouvantes, M . Needham pensa q u ' i l n 'y avait 
qu ' à examiner le rés idu de la viande r ô t i e , parce que le feu devait d é t r u i r e les ani- | 
maux, et qu'au contraire si ces corps mouvants n ' é t a i en t pas des animaux, on de
vait les y trouver comme on les trouve dans la viande crue. Ayan t donc pris de la 
gelée de veau et d'autres viandes gri l lées et rô t i e s , i l les examina au microscope 
après les avoir laissées infuser pendant quelques jours dans de l'eau q u i étai t con
tenue dans de petites bouteilles bouchées avec grand soin, et i l t rouva dans toutes 
des corps mouvants en grande q u a n t i t é ; i l me fit vo i r plusieurs fois quelques-unes 
de ces infusions, et entre autres celles de la gelée de veau, dans laquelle i l y avait 
des espèces de corps en mouvement, si parfaitement semblables à ceux qu'on voit 
dans les liqueurs sémina les de l 'homme, du chien et de la chienne, dans le temps 
qu'i ls n 'ont plus de filets ou de queues, que j e ne pouvais me lasser de les regarder; 
on les aurait pris pour de vrais animaux ; et quoique nous les vissions s'allonger, 
changer de figure et se décompose r , leur mouvement ressemblait s i f o r t au mou
vement d 'un animal q u i nage, que quiconque les verrai t pour l a p r e m i è r e fois, et 
sans savoir ce qu i a é té di t p r é c é d e m m e n t , les prendrait pour des animaux. Je n'a
joutera i qu 'un mot à ce sujet : c'est que M . Needham s'est a s s u r é , par une infinité 
d'observations, que toutes les parties des v é g é t a u x contiennent des parties organi
ques mouvantes ; ce q u i confirme ce que j ' a i d i t , et é t e n d encore la théor ie que 
j ' a i é tabl ie au sujet de la composition des ê t res o rgan i sé s , et au sujet de leur repro
duct ion. 

Tous les animaux, m â l e s ou femelles, tous ceux q u i sont pourvus des deux sexes 
ou qu i en sont p r ivé s , tous les végé taux , de quelques espèces qu' i ls soient, tous les 

corps, en u n mot, vivants ou végé t an t s , sont donc composés de parties organiques 
vivantes qu'on peut d é m o n t r e r aux yeux de tou t le monde. Ces parties organiques 
sont en plus grande q u a n t i t é dans les l iqueurs s é m i n a l e s des animaux, dans les 
germes des amandes de f ru i t s , dans les graines, dans les parties les plus substan
tielles de l 'animal ou v é g é t a l ; et c'est de la r é u n i o n de ces parties organiques, en

voyées de toutes les parties d u corps de l ' an imal ou d u végé ta l , que se fa i t la 
reproduction, toujours semblable à l ' an imal ou au végé ta l dans lequel elle s'opère, 
parce que la r é u n i o n de ces parties organiques ne peut se fa i re qu'au moyen du 

moule in té r ieur , c 'es t -à-dire dans l 'ordre q u i produi t la forme d u corps de l 'animal 

ou du v é g é t a l ; et c'est en quoi consiste l'essence de l ' un i t é et de la con t inu i t é des 

espèces, qu i , dès lors, ne doivent jamais s 'épuiser , et q u i d ' e l l e s - m ê m e s dureront 
autant qu ' i l plaira à celui q u i les a créées de les laisser subsister. 

Mais, avant que de t i rer des conséquences généra les du s y s t è m e que j e viens d 'é
tabl i r , je dois satisfaire à plusieurs choses par t i cu l iè res qu 'on pourrai t medeman-
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der, et en m ê m e temps en rapporter d'autres q u i serviront à mettre cette m a t i è r e 

dans u n plus grand j o u r . 
On me demandera, sans doute, pourquoi j e ne veux pas que ces corps mouvants 

qu 'on t rouve dans les l iqueurs s é m i n a l e s soient des an imaux, puisque tous ceux 

q u i les ont obse rvés les ont r e g a r d é s comme tels, et que Leeuwenhoek et les autres 

observateurs s'accordent à les appeler animaux; q u ' i l ne p a r a î t pas m ô m e qu' i ls aient 

eu le moindre doute, le moindre scrupule sur cela. On pourra me dire aussi qu 'on 

ne conço i t pas t rop ce que c'est que des parties organiques vivantes, à moins que de 

les regarder comme des animalcules, et que de supposer qu ' un an imal est c o m p o s é 

de petits animaux, est à peu p r è s la m ê m e chose que de dire qu 'un ê t r e o r g a n i s é 

est c o m p o s é de parties organiques vivantes. Je vais t â c h e r de r é p o n d r e à ces ques

t ions d'une m a n i è r e satisfaisante. 
Dl est v r a i que presque tous les observateurs se sont a c c o r d é s à regarder comme 

des an imaux les corps mouvants des l iqueurs s é m i n a l e s , et q u ' i l n ' y a g u è r e que 

ceux q u i , comme Verrheyen, ne les avalent po in t obse rvés avec de bons m i c r o 

scopes, q u i ont c r u que le mouvement qu 'on voyai t dans ces l iqueurs, pouvai t p r o 

veni r des esprits de l a semence, qu ' i ls supposaient ê t r e en grande ag i t a t ion ; mais 

R n 'en est pas moins certain, t an t par mes observations que par celles de M . Need

h a m sur la semence d u calmar, que ces corps en mouvement des l iqueurs s é m i 

nales sont des ê t r e s plus simples et moins o r g a n i s é s que les animaux. 

L e mot animal, dans l 'acception o ù nous le prenons ordinairement , r e p r é s e n t e 

une idée g é n é r a l e , f o r m é e des idées p a r t i c u l i è r e s qu 'on s'est faites de quelques 

an imaux part iculiers : toutes les idées géné ra l e s renferment des idées d i f f é r e n t e s , 

q u i approchent ou d i f f è r en t plus ou moins les unes des autres, et par c o n s é q u e n t 

aucune idée g é n é r a l e ne peut ê t r e exacte n i préc ise ; l ' idée g é n é r a l e que nous nous 

sommes f o r m é e de l ' an imal sera, si vous le voulez, prise principalement de l ' idée 

p a r t i c u R è r e d u chien, d u cheval et d'autres bê te s q u i nous paraissent avoir de l ' i n 

telligence, de l a v o l o n t é , q u i semblent se d é t e r m i n e r et se mouvo i r suivant cette 

vo lon t é , et q u i , de plus, sont c o m p o s é e s de chair et de sang, q u i cherchent et pren

nent leur nour r i tu re , q u i ont des sens, des sexes et la f a c u l t é de se reproduire. 

Nous jo ignons donc ensemble une grande q u a n t i t é d ' idées p a r t i c u R è r e s , lorsque 

nous nous formons l ' idée g é n é r a l e que nous exprimons par le m o t animal ; et l ' on 

doi t observer que, dans le grand nombre de ces idées pa r t i cu l i è r e s , i l n ' y en a pas 

une q u i constitue l'essence de l ' idée g é n é r a l e : car i l y a, de l'aveu de tou t le monde, 

des animaux q u i paraissent n 'avoir aucune intell igence, aucune v o l o n t é , aucun 
mouvement progressif ; i l y en a q u i n 'on t n i chair , n i sang, q u i ne paraissent ê t r e 

qu 'une glaire congelée ; i l y en a q u i ne peuvent chercher leur nour r i tu re , et q u i ne 
l a r e ç o i v e n t que de l ' é l é m e n t qu'i ls habitent; enf in i l y en a q u i n 'ont po in t de sens, 

pas m ê m e ce lu i d u toucher, au moins à u n deg ré q u i nous soit sensible; i l y en a q u i 

n 'ont po in t de sexes, ou q u i les ont tous deux, et i l ne reste de g é n é r a l à l ' an ima l 

que ce q u i l u i est c o m m u n avec le v é g é t a l , c ' es t -à -d i re la f a c u l t é de se reproduire. 

C'est donc du tou t ensemble qu'est c o m p o s é e l ' idée généra le ; et ce tout é t a n t c o m 

posé de parties d i f f é r e n t e s , i l y a n é c e s s a i r e m e n t entre ces parties des degrés et des 
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nuances : un insecte, dans ce sens, est quelque chose de moins animal qu 'un 
ehien; une h u î t r e est encore moins animal qu 'un insecte; une ortie de mer ou u n 
polype d'eau douce, l'est encore moins qu'une h u î t r e ; et comme la nature va 
par nuances insensibles, nous devons trouver des êtres q u i sont encore moins ani- j 
maux qu'une ortie de mer ou u n polype. Nos idées généra les ne sont que des m é 
thodes artificielles que nous nous sommes formées pour rassembler une grande 
q u a n t i t é d'objets dans le m ê m e point de vue ; et elles ont, comme les m é t h o d e s ar
tificielles dont nous avons par lé (1) , le dé fau t de ne pouvoir jamais tou t compren
dre : elles sont de m ê m e opposées à la marche de la nature, q u i se fa i t u n i f o r m é 
ment, insensiblement, et toujours p a r t i c u l i è r e m e n t ; en sorte que c'est pour vou
lo i r comprendre u n trop grand nombre d' idées par t icul ières dans u n seul m o t , que 
nous n'avons plus une idée claire de ce que ce mot signifie, parce que ce mot é tan t 
r eçu , on s'imagine que ce mot est une l igne qu'on peut t i rer entre les productions 
de la nature; que tout ce qu i est au-dessus de cette l igne est en effet animal, et que 
tout ce qu i est au-dessous ne peut ê t re que végétal, autre mot aussi généra l que le 
premier, qu'on emploie de m ê m e comme une l igne de s é p a r a t i o n entre les corps 
organisés et les corps bruts. Mais, comme nous l'avons dé jà h di t plus d'une fois, ces 

lignes de sépara t ion n'existent point dans la nature; i l y a des ê t r e s q u i ne sont n i 
animaux, n i végé taux , n i m i n é r a u x , et qu'on tenterait vainement de rapporter aux 
uns ou aux autres : par exemple, lorsque M . Trembley, cet auteur célèbre de la 

découver te des animaux qu i se mul t ip l ien t par chacune de leurs parties détachées , 

coupées ou séparées , observa pour la p r e m i è r e fois le polype de la lenti l le d'eau, 
combien employa- t - i l de temps pour r e c o n n a î t r e si ce polype étai t u n animal ou 

une plante,! et combien n 'eu t - i l pas sur cela de doutes et d'incertitudes ! C'est qu'en 

effet le polype de la lenti l le n'est p e u t - ê t r e n i l ' u n n i l ' au t re , et que tout ce qu'on 
peut en d i r e , c'est qu ' i l approche u n peu plus de l ' an imal que d u végé ta l ; et 

comme on veut absolument que tout ê t re v ivant soit u n an imal ou une plante, on 
croirait n 'avoir pas bien connu u n ê t re o rgan isé si on ne le rapportait pas à l 'un ou 
à l'autre de ces noms g é n é r a u x , tandis q u ' i l doit y avoir et qu'en effet i l y 'a une 
grande q u a n t i t é d 'ê tres organisés qu i ne sont n i l ' u n n i l 'autre. Les corps mouvants 
que l 'on trouve dans les liqueurs sémina le s , dans la chair i n f u s é e des animaux, ou 

dans les graines et les autres parties in fusées des plantes, sont de cette espèce : 
on ne peut pas dire que ce soient des animaux, on ne peut pas dire que ce soient des 
végé taux , et a s s u r é m e n t on dira encore moins que ce sont des m i n é r a u x . 

On peut donc assurer, sans crainte de t rop avancer, que la grande d iv is ion des 

productions de la nature, en animaux, végétaux et minéraux, ne contient pas tous 

les êtres ma té r i e l s ; i l existe, comme on vient de le voir , des corps o rgan i sés qu i 
ne sont pas compris dans cette divis ion. Nous avons d i t que la marche de l a na

ture se fa i t par des degrés n u a n c é s et souvent imperceptibles ; aussi passe-t-elle 

par des nuances insensibles de l 'animal au végéta l : mais d u végé ta l au m i n é r a l 

(I) Voyez tome I de cette Hist. nat., premier Discours. 
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le passage est brusque, et cette l o i de n 'a l ler que par degrés n u a n c é s p a r a î t se 

d é m e n t i r . Cela m'a f a i t s o u p ç o n n e r qu'en examinant de p r è s la nature on v i e n 

d ra i t à d é c o u v r i r des ê t r e s i n t e r m é d i a i r e s , des corps o r g a n i s é s , q u i , sans avoir , 

par exemple, la puissance de se reproduire comme les an imaux et les v é g é t a u x , 

auraient cependant une espèce de vie et de mouvement ; d'autres ê t r e s q u i , sans 

ê t r e des an imaux ou des v é g é t a u x , pourraient b ien entrer dans la const i tu t ion des 

uns et des autres; et en f in d'autres ê t res q u i ne seraient que le premier assem

blage des m o l é c u l e s organiques dont j ' a i p a r l é dans les chapitres p r é c é d e n t s . 

Je mettrais volontiers dans l a p r e m i è r e classe de ces espèces d ' ê t r e s les 

œ u f s , comme en é t a n t le genre le plus apparent. Ceux des poules et des autres 

oiseaux femelles t iennent , comme on sait, à u n p é d i c u l e c o m m u n , et i l s t i ren t 

leur origine et leur premier accroissement d u corps de l ' an imal : mais dans ce 

temps qu'Rs sont a t t a c h é s à l 'ovaire , ce ne sont pas encore de vrais œ u f s , ce ne 

sont que des globes jaunes q u i se s é p a r e n t de l 'ovaire d è s qu'Rs sont parvenus 
à u n certain deg ré d'accroissement ; lorsqu' i ls viennent à se s épa re r , ce ne sont 

•encore que des globes [jaunes, mais des globes dont l 'organisation i n t é r i e u r e est 

tel le / j u ' i l s t i r en t de la nour r i tu re , qu ' i ls la tournent en leur substance, et qu ' i ls 

s 'approprient la l ymphe dont l a matrice de la poule est b a i g n é e , et qu'en s'appro-

p r i an t cette l iqueur i l s f o r m e n t le blanc, les membranes, et enf in l a coquil le . 

L 'œuf , comme l ' o n vo i t , a une espèce de vie et d 'organisation, u n accrois

sement, u n d é v e l o p p e m e n t et une fo rme q u ' i l prend de l u i - m ê m e et par ses 

propres forces : i l ne v i t pas comme l ' a n i m a l , i l ne végè te pas comme la plante, 

R ne se reprodui t pas comme l ' u n et l 'autre ; cependant i l c ro î t , i l agit à l ' ex t é r i eu r 

et i l s'organise. Ne d o i t - o n pas d è s lors regarder l 'œuf comme u n ê t r e q u i fa i t 

une classe à part , et q u i ne do i t se rapporter n i aux animaux n i aux m i n é r a u x ? 

car si l ' on p r é t e n d que l 'œuf n'est qu 'une product ion animale des t i née pour l a 

nou r r i t u r e d u poulet, et si l ' on veut le regarder comme une par t ie de la poule, 

une partie d 'animal , j e r é p o n d r a i que les œ u f s , soit qu ' i l s soient f é c o n d é s ou non , 

soit qu ' i ls contiennent ou non des poulets, s'organisent toujours de la m ê m e f a 

ç o n , que m ê m e l a f é c o n d a t i o n n ' y change qu'une partie presque invis ib le , que dans 

tou t le reste l 'organisat ion de l 'œuf est tou jours l a m ê m e , qu'R arr ive à sa perfec

t i o n et à l 'accompRssement de sa fo rme , tan t e x t é r i e u r e q u ' i n t é r i e u r e , soit q u ' i l 

contienne le poulet ou n o n , et que par c o n s é q u e n t c'est u n ê t r e qu 'on peut b ien 

c o n s i d é r e r à par t et en l u i - m ê m e . 

Ce que j e viens de dire p a r a î t r a b ien plus c la i r , s i on c o n s i d è r e la fo rma t ion et 

l 'accroissement des œ u f s de poisson. Lorsque l a femelle les r é p a n d dans l'eau, ce 

ne sont encore, pour a insi d i re , que des é b a u c h e s d ' œ u f s ; ces é b a u c h e s , s é p a r é e s 

totalement d u corps de l ' an ima l et f l o t t an t dans l ' eau, at t i rent à elles et s'appro

pr ien t les parties q u i l eur conviennent , et croissent ainsi par intussusception. 

De l a m ê m e f a ç o n que l 'œuf de la poule acquiert des membranes et d u blanc 

dans l a matr ice o ù i l f lo t te , de m ê m e les œ u f s de poisson a c q u i è r e n t d ' e u x - m ê m e s 

des. membranes et d u blanc dans l 'eau o ù i l s sont p l o n g é s ; et soit que le m â l e 
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vienne les féconder en r é p a n d a n t dessus la l iqueur de sa laite, ou qu'i ls demeu
rent in féconds faute d'avoir été ar rosés de cette liqueur, i ls n 'arr ivent pas moins, 
dans l ' un et dans l'autre cas, à leur ent ière perfection. I l me semble donc qu'on 
doit regarder les œuf s en généra l comme des corps organisés , qu i n ' é t a n t n i ani

maux n i végé taux , fon t u n genre à part. 
U n second genre d 'ê tres de la m ê m e espèce sont les corps o rgan i sés qu'on trouve 

dans la semence de tous les animaux, et qu i , comme ceux de la laite du calmar, 
sont p lu tô t des machines naturelles que des animaux. Ces ê t res sont proprement 
le premier assemblage qu i résu l te des molécu les organiques dont nous avons tant 
pa r l é ; i ls sont p e u t - ê t r e m ê m e les parties organiques q u i constituent les corps 
organisés des animaux. On les a t rouvés dans la semence de tous les animaux, 
parce que la semence n'est en effet que le r é s idu de toutes les mo lécu le s organi
ques que l 'animal prend avec les aliments ; c'est, comme nous l'avons d i t , ce qu'il 
y a de plus analogue à l ' animal m ê m e , ce q u ' i l y a de plus organique dans la 
nourr i ture , qu i fa i t la m a t i è r e de la semence, et par c o n s é q u e n t on ne doit pas 

ê t r e é tonné d'y trouver des corps organ isés . 
Pour r e c o n n a î t r e clairement que ces corps o rgan i sés ne sont pas de vrais ani

maux, i l n 'y a qu ' à réf léchi r sur ce que nous p r é s e n t e n t les expér iences précé

dentes. Les corps mouvants que j ' a i observés dans les liqueurs s émina l e s ont été 
pris pour des animaux, parce qu'i ls ont u n mouvement progressif, et qu'on a cru 

leur remarquer une queue : mais si on fa i t attention d 'un côté à la nature de ce 
mouvement progressif, q u i , quand i l est une fois c o m m e n c é , finit tout à coup 

sans jamais se renouveler, et de l 'autre à la nature de ces queues, qu i ne sont que 

des filets que le corps en mouvement t i re ap rè s l u i , on commencera à douter ; 
car u n animal va quelquefois lentement, quelquefois vi te ; i l s ' a r rê te et se repose 
quelquefois dans son mouvement : ces corps mouvants au contraire vont toujours 
de m ê m e , dans le m ê m e temps ; j e ne les ai jamais vus s ' a r r ê t e r et se remettre en 

mouvement ; i ls continuent d'aller et de se mouvoir progressivement sans jamais 

se reposer ; et lorsqu'ils s ' a r r ê t en t une fois, c'est pour toujours . Je demande si 
cette espèce de mouvement cont inu et sans aucun repos est u n mouvement ordi
naire aux animaux, et si cela ne doi t pas nous faire douter que ces corps en mou

vement soient de vrais animaux. De m ê m e i l pa r a î t qu ' un animal , quel qu ' i l soit, 
doit avoir une forme constante et des membres distincts : ces corps mouvants au 
contraire changent d é f o r m e à tout instant ; i ls n 'ont aucunrnembre dist inct , et leur 
queue ne pa ra î t être qu'une partie é t r a n g è r e à leur i n d i v i d u : dès lors doit-on 
croire que ces corps mouvants soient en effet des animaux ? On vo i t dans ces l i 

queurs des filaments q u i s'allongent et qu i semblent végé te r , et i l s se gonflent 

ensuite et produisent des corps mouvants. Ces filaments seront, si l ' on veut, des 
-espèces de végé taux : mais les corps mouvants qu i en sortent ne seront pas des 

animaux ; car jamais l ' on n'a v u de végéta l produire u n an imal . Ces corps mou
vants se t rouvent aussi bien dans les germes des plantes que dans la l iqueur sé 

minale des animaux ; on les trouve dans toutes les substances végé ta les ou ani« 
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maies : ces corps mouvants ne sont donc pas des animaux ; i l s ne se produisent 

pas par les voies de la g é n é r a t i o n , Rs n 'ont pas d 'espèce constante ; i ls ne peu

vent donc ê t r e n i des an imaux n i des v é g é t a u x . Que seront-ils donc? On les 

t rouve par tout , dans la chair des animaux, dans la substance des v é g é t a u x ; on les 

t rouve en plus grand nombre dans les semences des uns et des autres : n ' es t - i l pas 

na ture l de les regarder comme des parties organiques vivantes q u i composent 

l ' an ima l ou le v é g é t a l , comme des parties q u i , ayant d u mouvement et une espèce 

d é v i e , doivent produire par leur r é u n i o n des ê t r e s mouvants et vivants , et former 

les an imaux et les v é g é t a u x . 

Mais, pour laisser sur cela le moins de doute que nous pourrons, examinons les 

observations des autres. Peut-on dire que les machines actives que M . Needham 

a t r o u v é e s dans la laite du calmar soient des an imaux ? Pour ra i t -on croire que 

les œ u f s , q u i sont des machines actives d'une autre e spèce , soient aussi des a n i 

maux? E t si nous jetons les yeux sur l a r e p r é s e n t a t i o n de presque tous les corps 
en mouvement que Leeuwenhoek a vus au microscope dans une i n f i n i t é de d i f 

f é r e n t e s m a t i è r e s , ne r e c o n n a î t r o n s - n o u s pas, m ê m e à la p r e m i è r e inspect ion, que 

ces corps ne sont pas des animaux, puisqu 'aucun d'eux n'a de membres, et qu' i ls 

sont tous ou des globules ou des ovales plus ou moins a l l ongés , plus ou moins 
aplatis ? Si nous examinons ensuite ce que d i t ce cé l èb re observateur lo rsqu ' i l 

déc r i t le mouvement de ces p r é t e n d u s animaux, nous ne pourrons plus douter 

q u ' i l n 'a i t eu t o r t de les regarder comme tels; et nous nous confirmerons de plus 

en plus dans notre opin ion , que ce sont seulement des parties organiques en 

mouvement ; nous en rapporterons i c i plusieurs exemples. Leeuwenhoek donne l a 

figure des corps mouvants q u ' i l a obse r vé s dans la Rqueur des testicules d'une 
grenouiRe m â l e . Cette figure ne r e p r é s e n t e r i en qu 'un corps menu, l ong et p o i n t u 

par l 'une des e x t r é m i t é s ; et vo ic i ce q u ' i l en d i t : « Uno tempore caput (c'est ainsi 
» qu'il appelle l'extrémité la plus grosse de ce corps mouvant) crassius m i n i apparebat 

» alio ; plerumque agnoscebam an ima lcu lum haud al ler ius quam a capite ad me-

» d i u m corpus, ob caudae tenui ta tem ; et cum idem an ima lcu lum paulo vehemen-

» t ius moveretur (quod tamen tarde fiebat), quasi vo lumine quodam circa caput 

» ferebatur. Corpus fere carebat m o t u ; cauda tamen i n t r è s quatuorve flexus 

» volvebatur. » Voi l à le changement de fo rme que j ' a i d i t avoir o b s e r v é ; voi là le 

mucilage dont le corps mouvant fa i t efiort pour se d é g a g e r ; vo i là une lenteur dans 

le mouvement lorsque ces corps ne sont pas dégagés de leur mucilage ; et en f in 

vo i l à u n an imal , selon Leeuwenhoek, dont une partie se meu t et l 'autre demeure 

en repos, dont l 'une est v ivante et l 'autre morte ; car i l d i t plus bas : « Movebant 

» posteriorem so lum par tem; quse u l t i m a , m o r t i v i c i n a m esse jud icabam. » T o u t 

cela, comme l ' on vo i t , ne convient g u è r e à u n an ima l , et s'accorde avec ce que 

j ' a i d i t , à l 'exception que j e n ' a i j amais v u la queue ou le filet se mouvo i r que 

par l ' ag i ta t ion d u corps q u i le t i r e , ou b ien par u n mouvement i n t é r i e u r 

que j ' a i v u dans les filaments lorsqu ' i l s se gonflent pour produire des corps 

en mouvement . I l d i t ensuite, page 52, en par lant de la l iqueur s é m i n a l e du 

V. 17 
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cabi l laud: « Non est putandum omnia animalcula i n semine aselli contenta 
» uno eodemque tempore vivere, sed i l l a potius t an tum vivere quœ exi tu i seu par-
)> t u i viciniora sunt, quae et copiosiori humido innatant prae reliqnis, v i ta carenti-
» bus, adhuc i n crassa materia quam humor eorum efficit, jacentibus. » Si ce sont 

des animaux, pourquoi n 'ont- i ls pas tous vie? Pourquoi ceux q u i sont dans la 
partie la plus l iquide sont-ils vivants, tandis que ceux qui sont dans la partie la 
plus épaisse de la l iqueur ne le sont pas? Leeuwenhoek n'a pas r e m a r q u é que 
cette ma t i è r e épaisse, dont "i l attribue l 'origine à l 'humeur de ces animalcules, 
n'est au contraire autre chose qu'une m a t i è r e mucilagineuse qu i les produit . En 
dé layan t avec de l'eau cette m a t i è r e mucilagineuse, i l aurait f a i t v ivre tous ces 
animalcules qu i cependant, selon l u i , ne doivent v ivre que longtemps après. 
Souvent m ê m e ce mucilage n'est qu 'un amas de ces corps q u i doivent se mettre 
en mouvement dès qu'i ls peuvent se s épa re r ; et par c o n s é q u e n t cette matière 
épaisse, au l ieu d 'ê tre une humeur que ces animaux produisent, n'est au contraire 
que les animaux e u x - m ê m e s , ou p l u t ô t c'est, comme nous venons de le dire, la 
ma t i è r e qu i contient et qu i produi t les parties organiques q u i doivent se mettre en 
mouvement. E n parlant de la semence du coq, Leeuwenhoek d i t , page 5 de sa 
lettre écr i te à Grew : « Contemplando mater iam (seminalcm), animadvert i i b i -

» dem tantam abundantiam v iven t ium an imal ium, u t ea stuperem ; forma seu 
» externa figura sua nostrates anguillas f luviati les referebant ; vehementissima 

» agitatione movebantur ; quibus tamen substrati videbantur m u l t i et admodum 
» exiles g lobul i , i t em multae planovales figurae, quibus et iam v i t a posset at tr i-
» bu i , et quidem propter earumdem commotiones : sed existimabam omnes hasce 

» commotiones et agitationes provenire ab animalculis , sicque et iam res se ha-
» bebat ; attamen ego non opinione solum, sed etiam ad veri tatem m i h i persua-
» deo has particulas planam et ovalem figuram habentes, esse quaedam animal-
w cula inter se ordine suo disposita et mix ta , vitaque adhuc carentia. » Voilà 
donc dans la m ê m e l iqueur sémina le des animalcules de d i f fé ren tes formes ; et 

je suis convaincu par mes propres observations que si Leeuwenhoek eût ob

servé exactement les mouvements de ces ovales, i l aurait reconnu qu'i ls se re
muaient par leur propre force, et que par c o n s é q u e n t i ls é t a i en t vivants aussi 
bien que les autres. I l est visible que ceci s'accorde parfaitement avec ce que nous 
avons d i t . Ces corps mouvants sont des parties organiques q u i prennent diffé

rentes formes ; et ce ne sont pas des espèces constantes d 'animaux : car dans le 
cas présen t , si les corps qu i ont la figure d'une anguille sont les vrais animaux 

spe rma t iqùes dont chacun est des t iné à devenir u n coq, ce q u i suppose une orga
nisation bien parfaite et une forme bien constante, que seront les autres qu i ont 

une figure ovale, et à quoi serviront-ils ? I l d i t u n peu plus bas qu 'on pourrait 
concevoir que ces ovales seraient les m ê m e s animaux que les anguilles, en suppo
sant que le corps de ces anguilles f û t to r t i l l é et r a s semb lé en spirale : mais alors 

comment concevra-t-on qu 'un animal dont le corps est ainsi contraint puisse 
se mouvoir sans s ' é t e n d r e ? je crois donc que ces ovales n ' é t a i e n t autre chose que 
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les parties organiques sépa rées de leur f i l e t et que les anguilles é t a i e n t ces m ê m e s 

parties q u i t r a î n a i e n t leur filet, comme j e l ' a i v u plusieurs fois dans d'autres l i 

queurs s é m i n a l e s . 

A u reste, Leeuwenhoek, q u i croyai t que tous ces corps mouvants é t a i e n t des 

animaux, q u i avait é t ab l i sur cela u n s y s t è m e , q u i p r é t e n d a i t que ces an imaux 

s p e r m a t i q ù e s devenaient des hommes et des an imaux, n 'avai t garde de s o u p ç o n n e r 

que ces corps mouvants ne fussent en effet que des machines naturelles, des par

ties organiques en mouvement ; car i l ne douta i t pas q û e ces animaux sper

m a t i q ù e s ne continssent en pet i t le grand a n i m a l , et i l d i t : « Progeneratio 

)) animalis ex animalculo i n seminibus mascul inis o m n i exceptione m a j o r est ; n a m 

» e t iamsi , i n animalculo ex semine masculo, unde o r t u n i est, figuram animal i s 

» conspicere nequeamus; at tamen satis superque cer t i esse possumus figuram a n i -

» mal is ex qua an ima l o r t u m est, i n animalculo quod i n semine masculo reper i -

» t u r , conclusam jacere sive esse : et quanquam m i h i scepius, conspectis a n i m a l -

ï> culis i n semine masculo an ima l i s , imaginatus f u e r i m me posse dicere, en ibi 
y> caput, en ibi humeras, en ibi femorâ ; at tamen, c u m ne m i n i m a qu idem c e r t i t u d i n é 

» de i is j u d i c i u m ferre po tue r im, hue usque cer t i qu id statuere supersedeo, donec 

» taie an imal , cu jus semina mascula t a m magna erunt , u t i n i is figuram creaturae 

» ex qua p roven i t , agnoscere queam, invenire secunda nobis c o n c é d â t fo r tuna . » 

Ce hasard heureux, que Leeuwenhoek dés i r a i t et n'a pas eu, s'est offer t à M . Need

ham. Les an imaux s p e r m a t i q ù e s d u calmar ont t rois ou quatre lignes de longueur 

à l 'œi l simple ; i l est e x t r ê m e m e n t a isé d'en vo i r toute l 'organisat ion et toutes lés 

parties : mais ce ne sont pas de petits calmars, comme l ' aura i t v o u l u Leeuwen

hoek ; ce ne sont pas m ê m e des â h i m a u x , quoiqu ' i l s aient d u mouvement ; ce ne 

sont , comme nous l 'avons d i t , que des machines qu 'on doi t regarder comme le 
premier p rodui t de la r é u n i o n des parties organiques en mouvement . 

Quoique Leeuwenhoek n 'a i t pas eu l'avantage de se d é t r o m p e r de cette f a ç o n , i l 
avait cependant o b s e r v é d'autres p h é n o m è n e s q u i auraient d û l ' éc l a i r e r : par 

exemple i l avait r e m a r q u é que les animaux s p e r m a t i q ù e s d u chien changeaient 

souvent de figure, sur tout lorsque la l iqueur dans laquelle i ls nageaient é ta i t sur le 

point de s ' évapore r e n t i è r e m e n t ; i l avait o b s e r v é que ces p r é t e n d u s animaux avaient 

une ouverture à la t ê t e lorsqu' i ls é t a i e n t m o r t s , et que cette ouverture n 'existait 
po in t pendant leur v ie ; i l avait v u que la partie q u ' i l regardait comme la t ê t e de 

l ' an ima l é ta i t pleine è t arrondie lo r squ ' i l é t a i t v ivan t , et qu'au contraire elle é t a i t 

a f fa i s sée et aplatie a p r è s la m o r t . Tout cela devait le conduire à douter que ces 

corps mouvants fussent de vrais animaux, et en effet cela convient mieux à une es

p è c e de machine q u i se vide, comme celle du calmar, q u ' à u n an imal q u i se meut . 

J 'ai d i t que ces corps mouvan t s , ces parties organiques, ne se meuvent pas 

comme se mouvra ien t des animaux, q u ' i l n ' y a jamais aucun in terval le de repos 

dans leur mouvement . Leeuwenhoek l 'a o b s e r v é tou t de m ê m e , et R le remarque 

p r é c i s é m e n t , tome I , page 168. « Quoticscumque, dit-il, animalcula i n semine mas-

)} culo an imaRum f u e r i m contemplatus, at tamen i l l a se unquam ad quietem con-
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» M i s s e me nunquam vidisse m i h i dicendum est, si modo Sat ftuid33 superesset 
)> materiae i n qua sese commode movere poterant : at eadem i n continuo manent 
)) motu ; et tempore quo ipsis mor iendum appropinquante, motus magis magisque 

. )) dé f i c i t , usquedum nullus prorsus motus i n i l l i s agnoscendus sit . » I l me parait 
q u ' i l est diff ic i le de concevoir qu ' i l puisse exister des animaux qu i , dès le moment 
de leur naissance j u s q u ' à celui de leur mor t , soient dans u n mouvement continuel 
et t r è s - r ap ide , sans le plus petit intervalle de repos ; et comment imaginer que ces 
p r é t e n d u s animaux du chien, par exemple, que Leeuwenhoek a vus, ap rès le sep
t i è m e jour , en mouvement aussi rapide qu'i ls l ' é ta ient au sortir du corps de l ' an i 
ma l , aient conservé pendant ce temps u n mouvement dont la vitesse est si grande, 

q u ' i l n 'y a point d 'animaux sur la terre qu i aient assez de force pour se mouvoir 
ainsi pendant une heure, surtout si l 'on fai t at tention à la r é s i s t ance q u i provient 
tant de la dens i t é que de la t énac i té de la l iqueur dans laquelle ces p r é t e n d u s ani
maux se meuvent ? Cette espèce de mouvement cont inu convient au contraire à des 

parties organiques q u i , comme des machines ar t i f ic ie l les , produisent dans un 
temps leur effet d'une m a n i è r e continue, et q u i s ' a r r ê t en t ensuite lorsque cet effet 

est produi t . 
Dans le grand nombre d'observations que Leeuwenhoek a faites, i l a sans doute 

v u souvent ces p r é t e n d u s animaux sans queues ; i l le d i t m ê m e en quelques en
droits, et i l t â che d'expliquer ce p h é n o m è n e par quelque supposition ; par exemple, 

i l d i t en parlant de la semence du merlus : « U b i vero ad l ac t ium accederem obser-
» vationem, i n i is partibus quas animalcula esse censebam, neque v i t a m neque 
» caudam dignoscere p o t u i ; cujus re i ra t ionem esse existimabam, quod quandiu 
» animalcula natando loca sua perfecte mutare non possunt, t amdiu e t iam cauda 

» concinne circa corpus maneat ordinata, quodque ideo singula animalcula rotun-
» d u m r e p r é s e n t e n t corpusculum. » I l me p a r a î t q u ' i l e û t é té plus simple de dire, 

comme cela est en effet, que les animaux s p e r m a t i q ù e s de ce poisson ont des queues 
dans u n temps et n'en ont point dans d'autres, que de supposer que cette queue 
est to r t i l l ée si exactement autour de leur corps, que cela leur donne la figure d'un 

globule. Ceci ne d o i t - i l pas nous porter à croire que Leeuw"enhoek n'a fixé ses 
yeux que sur les corps mouvants auxquels i l voyai t des queues ; q u ' i l ne nous a 

d o n n é la description que des corps mouvants q u ' i l a vus dans cet é t a t ; q u ' i l a n é 

gligé de nous les décr i re lorsqu'i ls é t a i en t sans queue, parce qu 'a lors , quoiqu'ils 

fussent en mouvement, i l ne les regardait pas comme des animaux? et c'est ce qui 

f a i t que presque tous les animaux s p e r m a t i q ù e s q u ' i l a d é p e i n t s se ressemblent, et 
qu' i ls ont tous des queues, parce q u ' i l ne les a pr is pour de vrais animaux que 

lorsqu'i ls sont en effet dans cet é ta t , et que quand i l les a vus sous d'autres formes, 

i l a cru qu'i ls é t a ien t encore imparfai ts , ou b ien qu' i ls é t a i en t p r è s de mour i r , ou 

m ê m e qu'ils é ta ien t morts . A u reste i l p a r a î t , par mes observations, que, bien l o i n 
que le p r é t e n d u animalcule déploie sa queue d'autant plus q u ' i l est plus en é ta t de 
nager, comme le d i t i c i Leeuwenhoek, i l perd au contraire successivement les par

ties ex t r êmes de sa queue à mesure q u ' i l nage plus promptement , et qu 'enf in cette 
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queue, q u i n'est qu 'un corps é t r a n g e r , u n filet que le corps en mouvement train* 
d i s p a r a î t e n t i è r e m e n t au bout d 'un certain temps. 

Dans u n autre endroit (tome I I I , page 93), Leeuwenhoek, en parlant des animau 

s p e r m a t i q ù e s de l 'homme, d i t : « Al iquando et iam animadver t i inter an imalcul 
» part iculas quasdam minores et subrotundas : cum vero se ea aliquoties eo mod 

» oculis meis exhibuer int , u t m i h i imaginarer eas exiguis instructas esse caudij 

» cogitare c œ p i an non hase forte particulas forent animalcula recens nata ; cer 

» t u m enim m i h i est ea et iam animalcula per generationem provenire, vel ex m o l 

» m m u s c u l a a d adul tam procedere quanti tatem : et quis scit an non ea animalcula 

» u b i m o r i u n t u r , a l i o r u m an imalcu lorum n u t r i t i o n i atque augmin i inserviant ? 
I l p a r a î t , par ce passage, que Leeuwenhoek a v u dans la l iqueur s é m i n a l e d 
l 'homme des animaux sans queues, aussi bien que des animaux avec des queues 

et q u ' i l est obl igé de supposer que ces animaux qu i n'avaient point de queues étaien 

nouvellement n é s et n ' é t a i e n t po in t adultes. J'ai obse rvé tout le contraire ; car le 

corps en mouvement ne sont jamais plus gros que lorsqu' i ls se s é p a r e n t du fila 
ment , c 'es t -à-d i re lorsqu ' i ls commencent à se mouvoi r ; et lorsqu'i ls sont en t iè re 
ment d é b a r r a s s é s de leur enveloppe, o u , si l ' on v e u t , du mucilage q u i les envi 

ronne, i l s sont plus petits, et d'autant plus petits qu' i ls demeurent plus longtemp 
en mouvement . A l ' éga rd de la g é n é r a t i o n de ces a n i m a u x , de laquelle Leeuwen 

hoek d i t dans cet endroit q u ' i l est certain, je suis p e r s u a d é que toutes les personne 

q u i voudront se donner la peine d'observer avec soin les l iqueurs s é m i n a l e s , t r ou 

veront q u ' i l n ' y a aucun indice de g é n é r a t i o n d 'animal par u n autre an ima l , n 

m ê m e d'accouplement : tou t ce que cet habile observateur d i t i c i est a v a n c é sur di 

pures suppositions ; i l est a isé de le l u i prouver en ne se servant que de ses propre; 
observations : par exemple, i l remarque fo r t b ien (tome I I I , p . 98) que les laites d 

certains poissons, comme d u cabil laud, se remplissent peu à peu de l iqueur s émina l e 

et qu'ensuite, a p r è s que le poisson a r é p a n d u cette l iqueur , ces laites se d e s s è c h e n t 

se r ident , et ne sont plus qu'une membrane sèche et d é n u é e de toute l iqueur. « E( 

» tempore, dit-il, quo asellus ma jo r lac tés suos emisit , rugoe illae, seu torti les lac-

» t i u m partes, usque adeo cont rahuntur u t n i h i l p r œ t e r pelliculas seu membrana! 

» esse videantur . » Comment entend-il donc que cette membrane sèche , dans 

laquelle i l n ' y a plus n i l iqueur s é m i n a l e n i animaux, puisse reproduire des ani

maux de la m ê m e espèce l ' a n n é e suivante? S'il y avait une vraie g é n é r a t i o n dans 

ces an imaux, c 'es t -à -d i re si l ' an ima l é ta i t p rodui t par l ' an imal , i l ne pourrai t pan 

y avoir cette i n t e r rup t ion , q u i dans la p lupar t des poissons est d'une a n n é e ent ière ; 
aussi, pour se t i r e r de cette d i f f icul té , i l d i t u n peu plus bas : « Necessario statuen-

» d u m er i t u t asellus ma jo r semen suum emiserit, i n lactibus e t i amnum m u l -

» t u m materiae seminalis gignendis animalculis aptae remansisse, ex qua m a t e r i î 

» p lu ra oportet provenire animalcula seminalia quam annoproxime elapso emissa 

» fuerant . » On vo i t b ien que cette supposition, q u ' i l reste de la m a t i è r e séminale 

dans les laites pour produire les animaux s p e r m a t i q ù e s de l ' a n n é e suivante, esl 

absolument gratui te , et d'ailleurs contraire aux observations, par lesquelles on 
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r econna î t é v i d e m m e n t que la laite n'est dans cet intervalle qu'une membrane 
mince et absolument desséchée. Mais comment r épondre à ce que l 'on peut opposer 
encore i c i , en faisant voir qu ' i l y a des poissons, comme le calmar, dont non-seu
lement la l iqueur sémina le se forme de nouveau tous les ans, mais m ê m e le rése r 
voir qu i la contient, la laite e l l e - m ê m e ? Pourra- t-on dire alors q u ' i l reste dans 
la laite de la ma t i è r e s émina le pour produire les animaux de l ' année suivante, tandis 
q u ' i l ne reste pas m ê m e de la laite, et qu ' ap rès l ' émiss ion en t i è re de la l iqueur sémi
nale, la laite e l le-même s 'obli tère e n t i è r e m e n t et disparait, et que l 'on vo i t sous ses 
yeux une nouvelle laite se former l ' année suivante? I l est donc t r è s - c e r t a i n que ces 
p r é t e n d u s animaux s p e r m a t i q ù e s ne se mul t ip l ien t pas, comme les autres ani 
maux, par les voies de la géné ra t ion ; ce qui seul suffirai t pour faire p r é s u m e r que 
ces parties qui se meuvent dans les liqueurs s é m i n a l e s ne sont pas de vrais ani
maux. Aussi Leeuwenhoek, qu i , dans l 'endroit que nous venons de citer, d i t qu' i l 
est certain que les animaux spe rma t iqùes se mul t ip l i en t et se propagent par la gé
n é r a t i o n , avoue cependant dans u n autre endroit (tome I , page 26) que la manière 

dont se produisent ces animaux est fortement obscure, et qu ' i l laisse à d'autres le 
soin d 'éclaircir cette m a t i è r e : « Persuadebam m i h i , dit-il en parlant des animaux 
» spermatiqùes du loir, haecce animalcula ovis prognasci, quia diversa i n orbem ja-
» centia et i n semet convoluta videbam ; sed unde, quœso , p r i m u m i l l o r u m origi-
» nem derivabimus ? an animo nostro concipiemus h o r u m an imalcu lorum sernen 
» j a m procreaturum esse ipsa generatione, hocque semen tamdiu i n testiculis 

» h o m i n u m hserere, usquedum ad annum œta t i s decimum quar tum ve l deci-
» m u m q u i n t u m aut sextum pervenerint , eademque animalcula t u m demum 
» vi ta donari, ve l i n jus tam staturam excrevisse , i l loque temporis articulo gene-

» randi matur i ta tem adesse? Sed haec lampada aliis trado. » Je ne crois pas qu'i l 
soit nécessa i re de faire de plus grandes réf lexions sur ce que d i t i c i Leeuwenhoek: 
i l a v u dans la semence du lo i r des animaux s p e r m a t i q ù e s sans queues et ronds, 
in semet convoluta, d i t - i l , parce q u ' i l supposait toujours qu'i ls devaient avoir des 

queues; et à l 'égard de la g é n é r a t i o n de ces p r é t e n d u s an imaux , on vo i t que, bien 
l o i n d 'ê t re cer tain, comme i l le d i t a i l leurs , que ces animaux se propagent par la 
géné ra t ion , i l pa r a î t i c i convaincu du contraire. Mais lorsqu ' i l eut observé la géné
ra t ion des pucerons, et q u ' i l se f u t a s su ré qu'ils engendrent d ' e u x - m ê m e s et sans 

accouplement, i l saisit cette idée pour expliquer la g é n é r a t i o n des animaux sper

m a t i q ù e s : « Quemadmodum, dit-il, animalcula haec quae pediculorum antea nomine 

» designavimus (les pucerons), d u m adhuc i n utero materno latent, j a m praedita 
» sunt materia seminali ex qua ejusdem generis prodi tura sunt animalcula, pari 
» ratione cogitare licet animalcula i n seminibus masculinis ex a n i m a l i u m testicu-

» lis non migrare , seu e j i c i , q u i n post se rel inquant minu ta an imalcu la , aut 
» saltem materiam seminalem ex qua i t e rum alia ejusdem generis animalcula pro-

)) ventura sunt, idque absque coitu, eadem ratione qua supradicta animalcula ge-
)) nerari observavimus. » Ceci est, comme l 'on v o i t , une nouvelle supposition qu i 

ne satisfait pas plus que les p récéden tes : car on n'entend pas mieux par cette com-
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paraison de l a g é n é r a t i b n de ces animalcules avec celle d u puceron, comment i ls 

ne se t rouvent dans l a l iqueur s é m i n a l e de l 'homme que lorsqu ' i l est parvenu à 

l ' âge de quatorze ou quinze ans on n 'en sait pas plus d ' où i ls viennent; on n 'en 

c o n ç o i t pas mieux comment i ls se renouvellent tous les ans dans les poissons, etc. ; 

i l me p a r a î t que , quelques efforts que Leeuwenhoek ait faits pour é tab l i r la g é n é 

r a t i o n de ces p r é t e n d u s an imaux s p e r m a t i q ù e s sur quelque chose de probable, cette 

m a t i è r e est d e m e u r é e dans une en t i è re o b s c u r i t é , et y serait p e u t - ê t r e d e m e u r é e 

p e r p é t u e l l e m e n t , si les e x p é r i e n c e s p r é c é d e n t e s ne nous avaient appris que ces ani

m a u x s p e r m a t i q ù e s ne sont pas des animaux, mais des parties organiques m o u 

vantes q u i sont contenues dans la nour r i tu re que l ' an imal prend, et q u i se t rouvent 

en grande abondance dans la l iqueur s é m i n a l e , q u i est l 'extrai t le plus pur et le 

plus organique de cette nour r i tu re . 

Leeuwenhoek avoue en quelques endroits q u ' i l n'a pas toujours t r o u v é des a n i 

maux dans les l iqueurs s é m i n a l e s des m â l e s : par exemple, dans celle du coq, q u ' i l 

a obse rvée t r è s - s o u v e n t , i l n'a v u des animaux s p e r m a t i q ù e s en forme d'anguilles 

qu'une seule fois , et plusieurs a n n é e s a p r è s i l ne les v i t plus sous la figure d'une 
angui l le , mais avec une grosse t ê t e et une queue que son dessinateur ne pouvai t 

pas vo i r . I l d i t aussi qu'une a n n é e i l ne pu t trouver, dans la l iqueur s é m i n a l e t i rée 

de la lai te d 'un cabi l laud, des animaux vivants . Tout cela venait de ce q u ' i l voula i t 

t rouver des queues à ces animaux, et que, quand i l voyai t de petits corps en m o u 

vement et q u i n'avaient que la forme de petits globules, i l ne les regardait pas 

comme des animaux. C'est cependant sous cette forme qu'on les vo i t le plus g é n é 

ralement, et qu ' i ls se t rouvent le plus souvent dans les substances animales ou v é 

g é t a l e s . I l d i t , dans le m ê m e endroit , qu'ayant pris toutes les p r é c a u t i o n s possibles 
pour fa i re vo i r à u n dessinateur les animaux s p e r m a t i q ù e s du cabil laud, q u ' i l avait 

l u i - m ê m e vus si dis t inctement t an t de fois, i l ne put jamais en venir à bout : 

« N o n so lum, dit-il, ob ex imiam eorum exi l i ta tem, sed et iam quod eorum corpora 

» adeo essent f r ag i l i a , u tcorpuscula passim d i rumperen tur ; unde f ac tum f u i t u t 

» n o n n i s i ra ro , nec sine attentissima observatione, animadverterem particulas 

» planas atque ovorum i n morem longas, i n quibus ex parte caudas dignoscere 

» l icebat; part iculas has oviformes exis t imavi animalcula esse dirupta , quod p a r t i -

» culae hae diruptae quadruplo fere viderentur majores corporibus an ima lcu lo rum 

» v i v o r u m . » Lorsqu 'un an imal , de quelque espèce q u ' i l soit, cesse de v ivre , i l ne 

change pas, comme ceux-ci , subitement de f o r m e ; de long comme u n fil i l ne de

v ien t pas r o n d comme une boule ; i l ne devient pas n o n plus quatre fois plus gros 

a p r è s sa m o r t q u ' i l ne l ' é ta i t pendant sa vie . Rien de ce que d i t i c i Leeuwenhoek ne 
convient à des an imaux, tou t convient au contraire à des espèces de machines q u i , 

comme celles d u calmar, se vident ap rè s avoir f a i t leurs fonctions. Mais suivons 

encore cette observation. I l d i t q u ' i l a v u ces animaux s p e r m a t i q ù e s d u cabi l laud 

sous des formes d i f f é r en t e s . « Mul ta apparebant animalcula sphaeram pellucidam 

» repraesentantia. » I l les a vus de d i f f é r en t e s grosseurs : « Haec animalcula m i n o r i 

» videbantur mole quam u b i eadem antehac i n tubo vitreo ro tundo examinave-
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» veram. » I l n'en faut pas davantage pour faire voir qu ' i l n 'y a point i c i d'espèce 
n i de forme constante, et que par conséquent i l n 'y a point d'animaux, mais seu
lement des parties organiques en mouvement, qu i prennent en effet, par leurs d i f 
f é ren tes combinaisons, des formes et des grandeurs d i f fé rentes . Ces parties orga
niques mouvantes se trouvent en grande q u a n t i t é dans l 'extrait et dans les rés idus 
de la nourr i ture . La ma t i è r e qu i s'attache aux dents, et qu i , dans les personnes 
saines, a la m ê m e odeur que la l iqueur sémina le , doit ê t re r egardée comme u n ré 
sidu de la nourr i ture : aussi y t rouve- t -on une grande q u a n t i t é de ces p ré tendus 

animaux, dont quelques-uns ont des queues et ressemblent à ceux de la liqueur 
Séminale . M . Baker en a fai t graver quatre espèces d i f fé ren tes , dont aucune n'a de 
membres, et qui toutes sont des espèces de cylindres, d'ovales, ou de globules sans 
queues, ou de globules avec des queues. Pour m o i , je suis p e r s u a d é , après les avoir 
examinées , qu'aucune de ces espèces ne sont de vrais animaux, et que ce ne sont, 
comme dans la semence, que les parties organiques et vivantes de la nourr i ture , qui 
se p r é s e n t e n t sous des formes di f férentes . Leeuwenhoek, qu i ne savait à quoi attribuer 
l 'origine de ces p r é t e n d u s animaux de cette ma t i è r e q u i s'attache aux dents, suppose 
qu' i ls viennent de certaines nourritures où i l y en a, comme du fromage : mais on les 
trouve éga lement dans ceux q u i mangent d u fromage et dans ceux q u i n'en mangent 
point ; et d'ailleurs ils ne ressemblent en aucune f açon aux mites, non plus qu'aux 
autres petites bê tes qu'on voi t dans le fromage corrompu. Dans u n autre endroit, i l 
d i t que ces animaux des dents peuvent venir de l'eau de citerne que l ' on boit , parce 
q u ' i l a observé des animaux semblables dans l'eau du ciel, surtout dans celle qui a 
s é j o u r n é sur des toits couverts ou bordés de p lomb, où l 'on trouve u n grand nom

bre d 'espèces d 'animaux d i f fé ren t s : mais nous ferons voir , lorsque nous donnerons 

l 'histoire des animaux microscopiques, que la plupar t de ces animaux qu'on trouve 

dans l'eau de puits ne sont que des parties organiques mouvantes, q u i se divisent, 
q u i se rassemblent, qu i changent de forme et de grandeur, et qu 'on peut enf in faire 

mouvoi r et rester en repos, ou vivre et mour i r aussi souvent qu'on le veut. 

La plupart des l iqueurs sémina les se dé layen t d ' e l l e s -mêmes , et deviennent plus 
liquides à l 'a i r et au f r o i d qu'elles ne le sont au sortir du corps de l ' an imal : au 
contraire elles s 'épaiss issent lorsqu'on les approche du feu et qu 'on leur communi

que u n degré m ê m e méd ioc re de chaleur. J'ai exposé quelques-unes de ces liqueurs 

à u n f r o i d assez violent , en sorte qu'au toucher elles é ta ien t aussi froides que de 
l'eau prê te à se glacer ; ce f r o i d n'a fa i t aucun m a l aux p r é t e n d u s animaux; i ls con

t inuaient à se mouvoir avec la m ê m e vitesse et aussi longtemps que ceux qu i n'y 
avaient pas été exposés : ceux au contraire qu i avaient souffert u n peu de chaleur 

cessaient de se mouvoir , parce que la l iqueur s 'épaiss issai t . Si ces corps en mouve
ment é ta ien t des animaux, i ls seraient donc d'une complexion et d 'un t e m p é r a m e n t 
tout d i f fé ren t de tous les autres animaux, dans lesquels une chaleur douce et mo

dérée ne fa i t qu'entretenir la vie et augmenter les forces et le mouvement, que le 
f r o i d a r rê te et dé t ru i t . 

Mais voilà p e u t - ê t r e t rop de preuves contre la réa l i té de ces p r é t e n d u s animaux, 
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$ o n pourra t rouver que nous nous sommes t rop é t e n d u s sur ce sujet. Je ne puis 

cependant m ' e m p ê c h e r de fa i re une remarque dont on peut t i rer quelques c o n s é 

quences uti les : c'est que ces p r é t e n d u s animaux s p e r m a t i q ù e s , q u i ne sont en effet 

que les parties organiques vivantes de la nour r i t u re , existent non-seulement dans 

les l iqueurs s é m i n a l e s des deux sexes et dans le r é s i d u de la nourr i ture q u i s'atta

che aux dents, mais qu 'on les t rouve aussi dans le chyle et dans les e x c r é m e n t s . 

Leeuwenhoek les ayant r e n c o n t r é s dans les e x c r é m e n t s des grenouilles et de p l u 

sieurs autres an imaux q u ' i l d i s s é q u a i t , en f u t d 'abord f o r t surpris ; et ne pouvant 

concevoir d ' o ù venaient ces animaux q u i é t a i e n t e n t i è r e m e n t semblables à ceux des 

l iqueurs s é m i n a l e s q u ' i l venai t d'observer, i l s'accuse l u i - m ê m e de maladresse, et 

d i t qu'apparemment en d i s s é q u a n t l ' an imal , i l aura ouvert avec le scalpel les vais

seaux q u i contenaient la semence, et qu'elle se sera sans doute m ê l é e avec les ex

c r é m e n t s : mais ensuite les ayant t r o u v é s dans les e x c r é m e n t s de quelques autres 

an imaux, et m ê m e dans les siens, i l ne sait plus quelle origine leur at t r ibuer . 

J'observerai que Leeuwenhoek ne les a j amais t r o u v é s dans ses e x c r é m e n t s que 

quand i l s é t a i e n t l iquides : toutes les fois que son estomac ne faisait pas ses fonc

t ions et q u ' i l é t a i t d é v o y é , i l y t rouva i t de ces animaux ; mais lorsque la coction 
de la nou r r i t u r e se faisai t b ien , et que les e x c r é m e n t s é t a i e n t durs, i l n ' y en avait 
aucun, q u o i q u ' i l les d é l a y â t avec de l 'eau ; ce q u i semble s'accorder parfai tement 

avec t ou t ce que nous avons d i t ci-devant : car i l est a i sé de comprendre que, lors

que l'estomac et les intestins f o n t b ien leurs fonct ions, les e x c r é m e n t s ne sont que 
le marc de la nou r r i t u r e , et que tou t ce q u ' i l y avait de v ra iment nourrissant et 

d 'organique est e n t r é dans les vaisseaux q u i servent à n o u r r i r l ' an ima l ; que par 

c o n s é q u e n t o n ne doi t p o i n t t rouver alors de ces m o l é c u l e s organiques dans ce 

marc , q u i est pr inc ipalement c o m p o s é des parties brutes de la nour r i tu re et des 

e x c r é m e n t s d u corps, q u i ne sont aussi que des parties brutes ; au l ieu q u i si l'es

tomac et les intestins laissent passer la nour r i tu re sans la d igé re r assez pour que 

les vaisseaux qu i doivent recevoir ces m o l é c u l e s organiques puissent les admettre, 

ou b ien , ce q u i est encore plus probable, s ' i l y a t rop de r e l â c h e m e n t ou de tension 

dans les parties soffdes de ces vaisseaux, et qu ' i ls ne soient pas dans l ' é ta t où i l 

f a u t qu ' i ls soient pour pomper la nour r i tu re , alors elle passe avec les parties b r u 

tes, et o n t rouve les m o l é c u l e s organiques vivantes dans les e x c r é m e n t s : d ' où l ' on 

peut conclure que les gens q u i sont souvent d é v o y é s doivent avoir moins de l iqueur 

s é m i n a l e que les autres, et que ceux au contraire dont les e x c r é m e n t s sont m o u l é s 

et q u i von t rarement à la garde-robe, sont les plus v igoureux et les plus propres à 

la g é n é r a t i o n . 

Dans tou t ceque j ' a i d i t j u squ ' i c i , j ' a i tou jours s u p p o s é que la femelle fournissai t , 

aussi b ien que le m â l e , une l iqueur s é m i n a l e , et que cette l iqueur s é m i n a l e é t a i t 

aussi n é c e s s a i r e à l ' œ u v r e de la g é n é r a t i o n que celle du m â l e . J'ai t â c h é d ' é t ab l i r 

(chap. I ) que t ou t corps o r g a n i s é do i t contenir des parties organiques vivantes. J'a 

p r o u v é (chap. I I et I I I ) que la n u t r i t i o n et la reproduct ion s ' opè ren t par une seule et 

m ê m e cause, que la n u t r i t i o n se fa i t par la p é n é t r a t i o n i n t i m e de ces Darties orga-
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niques dans chaque partie du corps, et que la reproduction s 'opère par le superflu de 
ces m ê m e s parties organiques rassemblées dans quelque endroit où elles sont ren
voyées de toutes les parties du corps. J'ai expl iqué (chap. I V ) comment on doit en
tendre cette théor ie dans la g é n é r a t i o n de l 'homme et des animaux q u i ont des 
sexes. Les femelles é t an t donc des ê t res o rgan isés comme les m â l e s , elles doivent 
aussi, comme je l 'a i é tabl i , avoir quelques rése rvo i r s où le superflu des parties or
ganiques soit r e n v o y é de toutes les parties de leur corps : ce superflu ne peut pas y 
arriver sous une autre forme que sous celle d'une l iqueur, puisque c'est u n extrait 
de toutes les parties du corps ; et cette l iqueur est ce que j ' a i tou jours appelé la se

mence de la femelle. 
Cette l iqueur n'est pas, comme le p r é t e n d Aristote, une m a t i è r e in féconde par 

e l l e - m ê m e , et qu i n'entre n i comme ma t i è r e , n i comme forme, dans l'ouvrage de 
la géné ra t i on ; c'est au contraire une m a t i è r e prol i f ique, et aussi essentiellement pro
l i f ique , que celle d u m â l e , qu i contient les parties ca r ac t é r i s t i ques du sexe féminin , 
que la femelle seule peut produire, comme celle du m â l e contient les parties qui doi
vent former les organes masculins, et chacune de ces l iqueurs contient en même 
temps toutes les autres parties organiques qu 'on peut regarder comme communes 
aux deux sexes; ce qu i fa i t que, par m é l a n g e , la fille peut ressembler à son père, 
et le fils à sa m è r e . Cette l iqueur n'est pas composée , comme le d i t Hippocrate, de 
deux liqueurs, l 'une forte, qu i doit servir à produire des m â l e s , et l 'autre faible, qui 
doit former les femelles: cette supposition est gratui te; et d'ailleurs je ne vois 
pas comment on peut concevoir que, dans une l iqueur q u i est l 'extrai t de toutes les 
parties d u corps de la femelle, i l y ait des parties q u i puissent produire des organes 

que la femelle, n'a pas, c ' e s t - à -d i r e les organes du m â l e . 
Cette l iqueur doit arriver par quelque voie dans la matrice des animaux qui 

portent et nourrissent leur f œ t u s au dedans de leur corps, ou bien elle doi t se r é 
pandre sur d'autres parties dans les animaux q u i n 'ont point de vraie matrice ; ces 

parties sont les œ u f s qu 'on peut regarder comme des matrices portatives, et que 
l ' an imal jette au dehors. Ces matrices contiennent chacune une petite goutte de 

cette l iqueur prol i f ique de la femelle dans l 'endroit qu 'on appelle la cicatricule. 
Lorsqu ' i l n 'y a pas eu de communicat ion avec le m â l e , cette goutte de l iqueur pro
l i f ique se rassemble sous la figure d'une petite m ô l e , comme l'a obse rvé Malpighi; 

et quand cette l iqueur prol i f ique de la femelle, contenue dans la cicatricule, a été 

péné t rée par celle du mâle , elle produi t u n f œ t u s q u i t i re sa nour r i tu re des sucs de 
cette matrice dans laquelle i l est contenu. 

Les œ u f s , au l ieu d 'ê t re des parties q u i se t rouvent g é n é r a l e m e n t dans toutes les 
femelles, ne sont donc au contraire que des parties que la nature a employées pour 
remplacer la matrice dans les femelles qu i sont p r ivées de cet organe ; au l i eu d 'ê

tre les parties actives et essentielles à la p r e m i è r e f é c o n d a t i o n , les œ u f s ne servent 

que comme parties passives et accidentelles à la n u t r i t i o n du f œ t u s dé jà f o r m é par 

le m é l a n g e des liqueurs des deux sexes dans u n endroit de cette matrice, comme 

le sont les f œ t u s dans quelque endroit de la matrice des vivipares ; au l i eu d'être 
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des ê t r e s existants de tout temps, r e n f e r m é s à l ' i n f i n i l e s uns dans les autres, e tconte-

nantdes m i l l i o n s de m i l l i o n s de f œ t u s m â l e s et femelles, les œ u f s sont au contraire 

des corps q u i se fo rmen t d u superf lu d'une nour r i tu re plus g ross iè re et moins orga

n ique que celle q u i p rodu i t la l iqueur s é m i n a l e et p ro l i f ique : c'est, dans les femelles 

ovipares, quelque chose d ' é q u i v a l e n t , non-seulement à la matrice, mais m ê m e aux 

menstrues des v iv ipares . 

Ce q u i do i t achever de nous convaincre que les œ u f s doivent ê t r e r e g a r d é s comme 

des parties d e s t i n é e s par l a nature à remplacer l a matr ice dans les animaux q u i 

sont p r i v é s de ce v i scè re , c'est que ces femelles produisent des œ u f s i n d é p e n d a m 

ment d u m â l e . De l a m ê m e f a ç o n que la matr ice existe dans les vivipares, comme 

part ie appartenant au sexe f é m i n i n , les poules, q u i n 'on t po in t de matr ice , ont des 

œ u f s q u i la remplacent ; ce sont plusieurs matrices q u i se produisent successive
ment , et q u i existent dans ces femelles n é c e s s a i r e m e n t et i n d é p e n d a m m e n t de l'acte 

de la g é n é r a t i o n et de la communica t ion avec le m â l e . P r é t e n d r e que le f œ t u s est 

p r é e x i s t a n t dans ces œ u f s et que ces œ u f s sont contenus à l ' i n f i n i les uns dans les 

autres, c'est à peu p r è s comme s i l ' on p r é t e n d a i t que le f œ t u s est p r é e x i s t a n t dans 

la matr ice , et que toutes les matrices é t a i e n t r e n f e r m é e s les unes dans les autres, et 

toutes dans l a matr ice de la p r e m i è r e femelle. 

Les anatomistes ont pr is le m o t œuf dans des acceptions diverses, et ont entendu 

des choses d i f f é r en t e s par ce n o m . Lorsque Harvey a pr is pour devise, omnia exovo, 
R entendait par l 'œuf des vivipares le sac q u i renferme le f œ t u s et tous ses appen

dices ; i l c royai t avoir v u fo rmer cet œ u f ou ce sac sous ses yeux a p r è s la copula
t i o n d u m â l e et de la femelle : cet œ u f ne venait pas de l 'ovaire ou du testicule 

de l a femelle ; i l a m ê m e soutenu q u ' i l n 'avait pas r e m a r q u é la moindre a l t é r a t i o n 

à ces testicules, etc. On vo i t bien q u ' i l n ' y a r i en i c i qu i soit semblable à ce que l ' on 

entend ord ina i rement par le mot d'œuf, s i ce n'est que la f igure d 'un sac peut ê t r e 

celle d 'un œuf , comme celle d 'un œuf p e u t - ê t r e celle d 'un sac. Harvey, q u i a d i ssé 

q u é t an t de femelles vivipares, n'a, d i t - i l , jamais a p e r ç u d ' a l t é r a t ion aux test icu

les ; i l les regarde m ê m e comme de petites glandes q u i sont tout à fa i t inuti les à l a 

g é n é r a t i o n , tandis que ces testicules sont des parties f o r t cons idé r ab l e s dans la p l u 

par t des femeRes, et q u ' i l y arr ive des changements et des a l t é r a t i o n s t r è s - m a r 

q u é s , puisqu 'on peut vo i r , dans les vaches, c r o î t r e le corps glanduleux depuis 

l a grosseur d 'un g ra in de m i l l e t j u s q u ' à celle d'une grosse cerise. Ce q u i a t r o m p é 
ce g rand anatomiste, c'est que ce changement n'est pas à beaucoup p r è s si m a r 

q u é dans les biches et dans les daines. Conrad Peyer, q u i a fa i t plusieurs obser

vat ions sur les testicules des daines, d i t : « E x i g u i quidem sunt damarum tes-
» t i c u l i ; sed post c o i t u m fecundum i n a l terutro , eorum papi l la , sive tubercu lum 

» fibrosum semper succrescit : scrofis autem praegnantibus tanta accidit tes t i -

» c u l o r u m muta t io , u t mediocrem quoque at tent ionem fugere nequeat (1) . » 

Cet auteur croi t , avec quelque raison, que la petitesse des testicules des daines 

(1) Voyez Conradi Peyri Merycologia. 
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et des biches est cause de ce que Harvey n 'y a pas r e m a r q u é de changement ; 
mais i l est l u i - m ê m e dans l'erreur, en ce q u ' i l d i t que ces changements q u ' i l y a 
r e m a r q u é s ; et qu i avaient échappé à Harvey, n 'arr ivent q u ' a p r è s une copulation 
f é c o n d e . 

I l pa ra î t d'ailleurs que Harvey s'est t r o m p é sur plusieurs autres choses essen
tielles : i l assure que la semence du m â l e n'entre pas dans la matrice de la femelle, 
et m ê m e qu'elle ne peut pas y entrer ; et cependant Verrheyen a t r o u v é une grande 

q u a n t i t é de semence du m â l e dans la matrice d'une vache d isséquée seize heures 
ap rè s l'accouplement. Le célèbre Ruysch assure avoir d i s séqué la matrice d'une 
femme qu i , ayant été surprise en adu l t è r e , f u t assass inée sur-le-champ, et avoir 
t r o u v é , non-seulement dans la cavi té de la matrice, mais aussi dans les deux 
trompes, une bonne q u a n t i t é de la l iqueur s é m i n a l e du m â l e (1) . Va l l i sn ie r i assure 
que Fallope et d'autres anatomistes ont aussi t r o u v é , comme Ruysch, d e l à se
mence du m â l e dans la matrice de plusieurs femmes. On ne peut donc guère dou
ter, a p r è s le t émo ignage posi t i f de ces grands anatomistes, que Harvey ne se soit 
t r o m p é sur ce point impor tan t , surtout si l ' on ajoute à ces t é m o i g n a g e s celui de 
Leeuwenhoek, q u i assure avoir t r o u v é de l a semence du m â l e dans la hiatrice d'un 

t r è s -g r and nombre de femelles de toute espèce, q u ' i l a d i s séquées a p r è s l'accou

plement. 
Une autre erreur de f a i t est ce que d i t Harvey (cap. x v i , n° 7) au sujet d 'uné 

fausse couche du second mois, dont la masse é ta i t grosse comme u n œuf de pigeon, 
mais encore sans aucun f œ t u s f o r m é , tandis qu 'on est a s su ré , par le t émo ignage de 

Ruysch et de plusieurs anatomistes, que le f œ t u s est toujours reconnaissable, 
m ê m e à l 'œil simple, dans le premier mois. L'Histoire de l'Académie f a i t mention 
d 'un f œ t u s de v i n g t - u n jours , et nous apprend q u ' i l é ta i t cependant f o r m é en en
tier, et qu'on en dist inguait a i s é m e n t toutes les parties. Si l ' on ajoute à Ces autor i tés 
celle de Malpighi , qu i a reconnu le poulet dans la cicatricule, i m m é d i a t e m e n t 

ap rè s que l 'œuf f u t sort i du corps de la poule, et avant q u ' i l e û t é té couvé , on ne 
pourra pas douter que le f œ t u s ne soit f o r m é et n'existe dès le premier jour et 

i m m é d i a t e m e n t ap rè s la copulat ion; et par c o n s é q u e n t on ne do i t donner aucune 

croyance à tout ce que Harvey d i t au sujet dés parties q u i viennent s'ajuster les 

unes a u p r è s des autres par juxta-pos i t ion , puisqu'au Contraire elles sont toutes 

existantes d'abord, et qu'elles ne fon t que se déve lopper successivement. 

Graaf a pris le mot d'œuf dans une acception toute d i f f é ren te de Harvey; i l a 

p r é t e n d u que les testicules des femmes é ta ien t de vrais ovaires q u i c b n t e n a i é n t dë& 

œ u f s semblables à ceux que contiennent les ova i reë des femelles ovipares, mài§ 

seulement que ces œ u f s é ta ien t beaucoup plus petits, et qu'i ls n è tombaient pas au 

dehors, qu'i ls ne se d é t a c h a i e n t jamais que quand i ls é ta ien t f é c o n d é s , et qu'alors 
i l s descendaient de l 'ovaire dans les cornes de la matrice, où ils grossissaient. Les 

expér iences de Graaf sont celles q u i ont le plus c o n t r i b u é à faire croire l ' ex is tencè 

(1) Voyez Ruysch. Thes. anat., page 90, tab. VI, fig. 1, 
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de ces p r é t e n d u s œ u f s , q u i cependant n'est po in t d u tou t f o n d é e : car ce fameus 

anatomiste se t rompe, 1° en ce q u ' i l p rend les vés i cu le s de l 'ovaire pour des œufs , 

tandis que ce ne sont que des parties i n s é p a r a b l e s d u testicule de la femelle, qu: 

m ê m e en fo rment la substance, et que ces m ê m e s vés icu les sont remplies d'une es

p è c e de lymphe . I l se serait moins t r o m p é s ' i l n ' e û t r e g a r d é ces vés icu les qu( 

comme de simples r é s e r v o i r s , et la lymphe qu'elles contiennent comme la l iqueu: 
s é m i n a l e de la femelle, au l i e u de prendre cette l iqueur pour d u blanc d'œuf. 2° I 

se t rompe encore en ce q u ' i l assure que le fo l l icu le ou le corps glanduleux es 

l 'enveloppe de ces œ u f s ou de ces vés icu les : car i l est ce r t a in , par les observa' 

t ions de Malp igh i , de Val l i sn ie r i , et par mes propres expér i ences , que ce corpi 

glanduleux n'enveloppe poin t ces vés icules et n 'en contient aucune. 3° I l se t rompi 

encore davantage lo r squ ' i l assure que ce fo l l i cu le ou corps glanduleux ne se formi 
jamais q u ' a p r è s la f é c o n d a t i o n , tandis qu'au contraire on t rouve ces corps g l andu 

leux f o r m é s dans toutes les femelles q u i ont at teint la p u b e r t é . 4° I l se trompe lors 

q u ' i l d i t que les globules q u ' i l a vus dans la matr ice, et q u i contenaient le f œ t u 

é t a i e n t ces m ê m e s vés i cu le s ou œ u f s de l 'ovaire q u i y é t a i e n t descendus, et qu i 

d i t - i l , y é t a i en t devenus d ix fois plus petits qu' i ls ne l ' é t a i en t dans l 'ovaire : cetti 

seule remarque de les avoir t r o u v é s d ix fois plus petits dans la matr ice qu' i ls n 

l ' é t a i en t dans l 'ovaire au moment de la f é c o n d a t i o n , ou m ê m e avant et a p r è s ce 

ins tant , n 'aurai t-el le pas d û l u i faire ouv r i r les yeux, et l u i fa i re r e c o n n a î t r e qui 

ce q u ' i l voya i t dans l a matr ice n ' é t a i t pas ce q u ' i l avait v u dans les testicules ? 5° I 

se t rompe en disant que les corps glanduleux du testicule ne sont que l'enveloppi 

de l 'œuf f é c o n d , et que le nombre de ces enveloppes ou foll icules vides r é p o m 
tou jours au nombre des f œ t u s : cette assertion est tou t à fa i t contraire à la vér i t é 

car on t rouve tou jours sur les testicules de toutes les femelles u n plus grand n o m 

bre de corps glanduleux ou de cicatrices q u ' i l n ' y a eu de productions de f œ t u s , e 

on en t rouve dans celles q u i n 'ont pas p rodu i t d u tout . Ajoutez à tou t cela qu ' i 

n 'a jamais v u l 'œuf dans sa p r é t e n d u e enveloppe ou dans son fo l l i cu le , et que n 

l u i , n i Ver rheyen , n i les autres q u i ont f a i t les m ê m e s expér iences n 'ont v u ce 
œ u f sur lequel i ls ont cependant é t ab l i leur s y s t è m e . 

Ma lp igh i , q u i a reconnu l'accroissement du corps glanduleux dans le testicule di 

la femelle, s'est t r o m p é lorsqu ' i l a c r u vo i r une fois ou deux l 'œuf dans la caviti 

de ce corps glanduleux, puisque cette cavi té ne contient que de la l iqueur , et qu'a^ 

p r è s u n nombre i n f i n i d'observations, on n ' y a jamais t r o u v é r i en de semblable ; 

u n œuf , comme le prouvent les expé r i ences de V a l l i s n i e r i . 

V a l l i s n i e r i , q u i ne s'est po in t t r o m p é sur les fai ts , en a t i r é une fausse consé ' 

quence; savoir, que q u o i q u ' i l n 'a i t jamais, n i l u i , n i aucun anatomiste en q u i i l e û 

confiance, p u t rouver l 'œuf dans la cav i t é du corps glanduleux, i l f a l l a i t b ien ce-

pendant q u ' i l y f û t . 
Voyons ce q u i nous reste de rée l dans les découve r t e s de ces observateurs, et su; 

quo i nous puissions compter. Graaf a reconnu le premier q u ' i l y avait des al téra

t ions aux testicules des femelles, et i l a eu raison d'assurer que ces testicule* 
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é ta ien t des parties essentielles et nécessaires à la généra t ion . Malpighi a d é m o n t r é 
ce que c 'était que ces a l té ra t ions aux testicules des femelles, et i l a fa i t voir que 
c 'é ta ient des corps glanduleux qu i croissaient j u s q u ' à une en t iè re m a t u r i t é , après 
quoi i ls s'affaissaient, s 'obl i téraient , et ne laissaient qu'une t r è s - l égè re cicatrice. 
Val l i sn ie r i a mis cette découver te dans u n t r è s - g r a n d jour : i l a f a i t vo i r que ces 
corps glanduleux se trouvaient sur les testicules de toutes les femelles, qu'ils 
prenaient u n accroissement cons idérab le dans la saison de leurs amours, qu'ils 
s'augmentaient et croissaient aux dépens des vés icu les lymphatiques d u testicule, 
et qu'ils contenaient toujours, dans le temps de leur m a t u r i t é , une cavi té remplie 
de l iqueur. Voi là à quoi se r é d u i t au v ra i tout ce qu 'on a t r o u v é au sujet des p ré 
tendus ovaires et des œ u f s des vivipares. Qu'en do i t -on conclure ? Deux choses qui 
me paraissent évidentes : l 'une, q u ' i l n'existe point d ' œ u f s dans les testicules des 
femelles, puisqu'on n'a pu y en t rouver ; l 'autre, q u ' i l existe de la l iqueur , et dans 
les vésicules d u testicule et dans la cavi té du corps glanduleux, puisqu'on y en a 
toujours t r o u v é ; et nous avons d é m o n t r é , par les expér iences p récéden tes , que 
cette de rn i è r e l iqueur est la vraie semence de la femel le , puisqu'elle contient, 
comme celle du m â l e , des animaux s p e r m a t i q ù e s , ou p l u t ô t des parties organiques 

en mouvement. 
Nous sommes donc a s s u r é s maintenant que les femelles ont, comme les mâles , 

une l iqueur s émina l e . Nous ne pouvons g u è r e douter, ap rè s tout ce que nous avons 
d i t , que la l iqueur s émina l e en généra l ne soit le superflu de la nourr i ture orga

nique, q u i est r envoyée de toutes les parties du corps dans les testicules et les vé
sicules sémina les des m â l e s et dans les testicules et la cav i té des corps glanduleux 
des femelles : cette l iqueur , qu i sort par le mamelon des corps glanduleux, arrose 
continuellement les cornes de la matr ice de la femelle, et peut a i s é m e n t y pénétrer , 

soit par la succion du tissu m ê m e de ces cornes, q u i , quoique membraneux, ne 
laisse pas d 'ê t re spongieux, soit par la petite ouverture q u i est à l ' ex t r émi t é supé
rieure des cornes ; et i l n ' y a aucune dif f icul té à concevoir comment cette liqueur 

peut entrer dans la matrice, au l ieu que dans la supposition que les vés icules de 
l 'ovaire é ta ien t des œ u f s qu i se dé t acha i en t de l 'ovaire, on n'a jamais pu com
prendre comment ces p r é t e n d u s œ u f s , qu i é ta ien t dix ou v ing t fois plus gros que 
l 'ouverture des cornes de la matrice n ' é t a i t large, pouvaient y entrer. On a v u que 
Graaf, auteur de ce s y s t è m e des œ u f s , é ta i t obl igé de supposer ou p l u t ô t d'avouer, 

que, quand ils é ta ien t descendus dans la mat r ice , i ls é t a i en t devenus d ix fois plus 
petits qu'ils ne le sont dans l 'ovaire. 

La l iqueur que les femmes r é p a n d e n t , lorsqu'elles sont exc i tées , et q u i sort, selon 

Graaf, des lacunes q u i sont autour du co l de la matrice et autour de l 'or if ice ex
t é r i e u r de l ' u rè t r e , pourrai t bien ê t re une por t ion surabondante de la l iqueur s émi 
nale q u i dist i l le continuellement des corps glanduleux du testicule sur les trompes 
de la matrice ; et q u i peut y entrer directement toutes les fois que le pav i l lon se 

re l ève et s'approche du testicule ; mais peu t -ê t re aussi cette l iqueur est-elle une sé 

c ré t ion d 'un autre genre, et tout à fa i t inu t i l e à la g é n é r a t i o n . I l aurait f a l l u , pour 
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déc ide r cette question, faire des observations au microscope sur cette Rqueur ; 

mais toutes les e x p é r i e n c e s ne sont pas permises, m ê m e aux philosophes : tou t ce 

que je puis dire, c'est que j e suis f o r t p o r t é à croire qu'on y t rouverai t les m ê m e s 

corps en mouvement , les m ê m e s animaux s p e r m a t i q ù e s , que l ' on t rouve dans la 

l i queur d u corps glanduleux, et je puis citer, à ce sujet , u n docteur i ta l ien, q u i s'est 

permis de faire avec a t tent ion cette espèce d'observation, que V a l l i s n i e r i rapporte en 

ces termes (tome I I , page 136, col . 1) : « Aggiugne i l l o t a d o sig. Bonod'averglianco 

» vedut i ( a n i m a l i spermatici) i n questa l i n f a o siero, d i ro cosi volut tuoso, che nel 

» tempo de l l ' amorosa zuffa scappa dalle femine l ibidinose senza che si potesse sos-

» pettare che fossero d i que' del maschio, etc. » Si le fa i t est v r a i , comme j e n'en 

doute pas, i l est certain que cette l iqueur que les femmes r é p a n d e n t est la m ê m e 

que celle q u i se trouve dans la cavi té des corps glanduleux de leurs testicules, et 

que par c o n s é q u e n t c'est de la l iqueur v ra iment s é m i n a l e ; et quoique les anato

mistes n'aient pas d é c o u v e r t de communica t ion entre les lacunes de Graaf et les 

testicules, cela n ' e m p ê c h e pas que la l iqueur s é m i n a l e des testicules é t a n t une fois 

dans la matrice, où elle peut entrer, comme je l ' a i d i t ci-dessus, elle ne puisse en sor

t i r par ces petites ouvertures ou lacunes q u i environnent le col , et que, par la seule 

act ion du t issu spongieux de toutes ces parties, elle ne puisse parvenir aussi aux 

lacunes q u i sont autour de l 'or i f ice e x t é r i e u r de l ' u r è t r e , sur tout si le mouvement de 

cette l iqueur est a idé par les é b r a n l e m e n t s et la tension que l'acte de la g é n é r a t i o n 

occasionne dans toutes ces parties. 
De l à on doi t conclure que les femmes q u i ont beaucoup de t e m p é r a m e n t sont 

peu f é c o n d e s , sur tout si elles f o n t u n usage i m m o d é r é des hommes, parce qu'elles 

r é p a n d e n t au dehors la l iqueur s é m i n a l e q u i doi t rester dans la matrice pour la 

f o r m a t i o n d u f œ t u s . Aussi voyons-nous que les femmes publiques ne fon t po in t 

d'enfants, ou du moins qu'elles en f o n t b ien plus rarement que les autres ; et dans 

les pays chauds, o ù elles ont beaucoup plus de t e m p é r a m e n t que dans les pays 

f ro ids , elle sont aussi beaucoup moins f é c o n d e s . Mais nous aurons occasion de 
parler de ceci dans la suite. 

I l est naturel de penser que l a l iqueur s é m i n a l e , soit d u m â l e , soit de la femelle, 

ne doi t ê t r e f é c o n d e que quand elle contient des corps en mouvement , cependant 

c'est encore une question, et je serais assez p o r t é à croire que comme ces corps 
sont sujets à des changements de fo rme et de mouvement , que ce ne sont que 

des parties organiques q u i se mettent en mouvement selon d i f f é ren te s c i r con

stances, qu ' i l s se d é v e l o p p e n t , qu ' i ls se d é c o m p o s e n t , ou qu ' i ls se composent s u i 

van t les d i f f é r e n t s rapports qu' i ls ont entre eux, i l y a une in f in i t é de d i f f é ren t s 

é t a t s de cette l iqueur , et que l ' é ta t où elle est lorsqu'on y vo i t ces parties organiques 
en mouvement , n'est p e u t - ê t r e pas absolument nécessa i r e pour que la g é n é r a t i o n 

puisse s 'opére r . L e m ê m e docteur i t a l i en que nous avons ci té d i t qu'ayant observé , 

plusieurs a n n é e s de suite, sa l iqueur s é m i n a l e , i l n 'y avait jamais v u d'animaux 

s p e r m a t i q ù e s pendant toute sa jeunesse; que cependant i l avait l ieu de croire que 

cette Rqueur é ta i t f é c o n d e , pu i squ ' i l é ta i t devenu pendant ce temps le p è r e de p l u -
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sieurs enfants ; et qu ' i l n'avait c o m m e n c é à voir des animaux s p e r m a t i q ù e s dans 
cette l iqueur que quand i l eut atteint le moyen âge, l 'âge auquel on est obligé de 
prendre des lunettes ; qu ' i l avait eu des enfants dans ce dernier temps aussi bien 
que dans le premier : et i l ajoute qu'ayant comparé les animaux spe rma t iqùes de 
sa l iqueur sémina le avec ceux de quelques autres, i l avait toujours t r o u v é les siens 
plus petits que ceux des autres. I l semble que cette observation pourrai t faire croire 
que la l iqueur sémina le peut ê t re féconde , quoiqu'elle ne soit pas actuellement dans 
l 'é ta t où i l faut qu'elle soit pour qu'on y trouve les parties organiques en mouve
ment : peu t -ê t re ces parties ne prennent-elles du mouvement dans ce cas que quand 
la l iqueur est dans le corps de la femelle, peu t -ê t re le mouvement q u i y existe est-il 
insensible, parce que les molécu les organiques sont t rop petites. 

On peut regarder ces corps organiques qu i se meuvent, ces animaux sperma
t iqùes , comme le premier assemblage de ces molécu les organiques qu i proviennent 
de toutes les parties du corps : lorsqu ' i l s'en rassemble une assez grande quant i té , 
elles forment u n corps qu i se meut, et qu'on peut apercevoir au microscope; mais, 
Si elles ne se rassemblent qu'en petite q u a n t i t é , le corps qu'elles formeront sera 
t rop petit pour ê t re ape rçu , et dans ce cas on ne pourra r ien distinguer de mouvant 
dans la l iqueur sémina le . C'est aussi ce que j ' a i r e m a r q u é t r è s - souven t : i l y a des 
temps o ù cette l iqueur ne contient r ien d ' an imé , et i l faudrait une t rès - longue suite 
d'observations pour d é t e r m i n e r quelles peuvent ê t re les causes de toutes les diffé
rences qu'on remarque dans les é ta t s de cette l iqueur. 

Ce que je puis assurer pour l 'avoir ép rouvé souvent, c'est qu'en mettant infuser 
avec de l'eau les l iqueurs s émina l e s des animaux dans de petites bouteilles bien 
bouchées , on trouve, au bout de trois ou quatre jours , et souvent plus tô t , dans la 
l iqueur de ces infusions, une mul t i tude inf in ie de corps en mouvement. Les liqueurs 
sémina les dans lesquelles i l n 'y a a û c u n mouvement, aucune partie organique mou
vante au sortir du corps de l 'animal , en produisent tout autant que celles où i l yen 

a une grande q u a n t i t é ; le sang, le chyle, la chair, et m ê m e l 'ur ine , contiennent 
aussi des parties organiques q u i se mettent en mouvement au bout de quelques 

jours d ' infusion dans de l'eau pure ; les germes des amandes de f ru i t s , les graines, 

Le nectareum, le mie l , et m ê m e les bois, les écorces et les autres parties des plantes, 

en produisent aussi de la m ê m e façon . On ne peut donc pas douter de l'existence 
de ces parties organiques vivantes dans toutes les substances animales ou végétales. 

Dans les liqueurs sémina les , i l pa r a î t que ces parties organiques vivantes sont 

toutes en action ; i l semble qu'elles cherchent à se déve lopper , puisqu'on les voit 
sortir des filaments, et qu'elles se forment aux yeux m ê m e de l'observateur. A u 

reste, ces petits corps des liqueurs sémina le s ne sont cependant pas d o u é s d'une 

force qu i leur soit pa r t i cu l i è re ; car ceux que l ' on vo i t dans toutes les autres sub
stances animales ou végétales décomposées à u n certain point , sont doués de la 

m ê m e force ; i l s agissent et se meuvent à peu p rès de la m ê m e façon , et pendant 

u n temps assez cons idérab le ; i ls changent de forme successivement pendant p l u 

sieurs heures, et m ê m e pendant plusieurs jours . Si l ' on voulai t absolument que 
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ces corps fussent des animaux, i l faudra i t donc avouer que ce sont des animaux si 

imparfa i t s , qu 'on ne doi t tou t au plus les regarder que comme des é b a u c h e s d 'ani

m a l , ou b ien comme des corps simplement c o m p o s é s des parties les plus essentielles 

à u n a n i m a l ; car des machines naturelles, des pompes, telles que sont celles qu 'on 

t rouve en si grande q u a n t i t é dans la lai te du calmar, q u i d ' e l l e s -mêmes se mettent 

en action dans u n certain temps, et q u i ne finissent d'agir et de se mouvoi r qu'au 

bou t d 'un autre temps et a p r è s avoir j e t é toute leur substance, ne sont certaine

ment pas des animaux, quoique ce soient des ê t r e s o r g a n i s é s , agissants, et pour 

a ins i d i re v i v a n t s : mais leur organisation est plus simple que celle d 'un a n i m a l ; 

et s i ces machines naturelles, au l ieu de n 'agir que pendant trente secondes ou 

pendant une m i n u t e tout au plus , agissaient pendant u n temps beaucoup plus long , 

par exemple, pendant u n mois ou u n an, j e ne sais si o n ne serait pas obl igé de leur 

donner le n o m d'animaux, quoiqu'elles ne parussent pas avoir d'autre mouvement 

que celui d'une pompe q u i agit par e R e - m ê m e , et que leur organisation f û t aussi 

s imple en apparence que celle de cette machine ar t i f ic iel le : car combien n ' y a - t - i l 

pas d 'animaux dans lesquels nous ne dis t inguons aucun mouvement p rodu i t par 

l a v o l o n t é ? et n 'en connaissons-nous pas d'autres dont l 'organisat ion nous p a r a î t 

s i s imple, que tou t leur corps est transparent comme d u cr is ta l , sans aucun m e m 

bre et presque sans aucune organisation apparente ? 

Si l ' on convient une fo is que l 'ordre des productions de la nature se suit u n i f o r 
m é m e n t , et se f a i t par deg ré s et par nuances, on n'aura pas de peine à concevoir 

q u ' i l existe des corps organiques q u i ne sont n i animaux, n i v é g é t a u x , n i m i n é 

raux : ces ê t r e s i n t e r m é d i a i r e s auront e u x - m ê m e s des nuances dans les espèces q u i 
les consti tuent , et des d e g r é s d i f f é r e n t s de perfection et d ' imperfect ion dans leur 

organisat ion. Les machines de la laite d u calmar sont p e u t - ê t r e plus o rgan i s ée s , 

p lus parfaites, que les autres animaux s p e r m a t i q ù e s ; p e u t - ê t r e aussi le sont-elles 

moins ; les œ u f s le sont p e u t - ê t r e encore moins que les uns et les autres : mais 

nous n'avons sur cela pas m ê m e de quo i fonder des conjectures raisonnables. 

Ce q u ' i l y a de cer tain, c'est que tous les animaux et tous les v é g é t a u x , et toutes 

les parties des an imaux et des v é g é t a u x , contiennent une i n f i n i t é de m o i é c u l e s 
organiques vivantes qu 'on peut exposer aux yeux de tou t le monde, comme nous 

l 'avons fa i t par les expér i ences p r é c é d e n t e s . Ces m o l é c u l e s organiques prennent 
successivement des formes d i f fé ren tes et des degrés d i f fé ren t s de mouvement et 

d ' a c t i v i t é , suivant les d i f fé ren tes circonstances : elles sont en beaucoup plus grand 

nombre dans les l iqueurs s é m i n a l e s des deux sexes et dans les germes des plantes 

que dans les autres parties de l ' an imal ou d u végé ta l : elles y sont au moins plus 
apparentes et plus déve loppées , ou, si l ' on veut, elles y sont a c c u m u l é e s sous la 

fo rme de ces petits corps en mouvement. I l existe donc dans les v é g é t a u x et dans 

les an imaux une substance vivante q u i leur est commune; c'est cette sub

stance vivante et organique q u i est la m a t i è r e néce s sa i r e à la n u t r i t i o n . L ' a n i m a l 

se n o u r r i t de l ' an ima l ou du végé ta l , comme le végé ta l peut aussi se n o u r r i r de 

l ' an imal ou d u v é g é t a l d é c o m p o s é . Cette substance n u t r i t i v e , commune à l ' un et à 
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l'autre, est toujours vivante, toujours active, elle produit l ' animal ou le végéta l , 
lorsqu'elle trouve un moule in té r i eu r , une matrice convenable et analogue à l 'un 
et à l'autre, comme nous l'avons expl iqué dans les premiers chapitres; mais lorsque 
cette substance active se trouve rassemblée en grande abondance dans les endroits 
o ù elle peut s'unir, elle forme dans le corps animal d'autres animaux, tels que le 
taenia, les ascarides, les vers, qu'on trouve quelquefois dans les veines, dans les 
sinus du cerveau, dans le foie, etc. Ces espèces d'animaux ne doivent pas leur exis
tence à d'autres animaux de m ê m e espèce qu'eux ; leur g é n é r a t i o n ne se fai t pas 
comme celle des autres animaux : on peut donc croire qu'i ls sont produits par cette 
m a t i è r e organique, lorsqu'elle est ex t ravasée , ou lorsqu'elle n'est pas p o m p é e par 
les vaisseaux qu i servent à la nu t r i t i on du corps de l ' animal . I l est assez probable 
qu'alors cette substance productive, q u i est toujours active, et q u i tend à s'orga
niser, produi t des vers et de petits corps o rgan i sés de d i f fé ren te espèce, suivant 
les d i f férents l ieux, les di f férentes matrices où elle se trouve r a s semblée . Nous au
rons dans la suite occasion d'examiner plus en dé ta i l la nature de ces vers et de 
plusieurs autres animaux q u i se fo rment de la m ê m e façon , et de faire voir que 
leur product ion est t rès -d i f fé ren te de ce que l 'on a pensé jusqu ' ic i . 

Lorsque cette m a t i è r e organique, qu'on peut regarder comme une semence uni 
verselle, est r a s semblée en assez grande q u a n t i t é , comme elle l'est dans les liqueurs 

s é m i n a l e s et dans la partie mucilagineuse de l ' in fus ion des plantes, son premier 

effet est de végé te r ou p lu tô t de produire des ê t res végé t an t s . Ces espèces de zoo-
phytes se gonflent, se boursouflent, s ' é tendent , se ramif ient , et produisent ensuite 
des globules, des ovales et d'autres petits corps de d i f fé ren te figure, q u i ont tous 
une espèce de vie an imale , u n mouvement progressif, souvent t rès - rap ide et 

d'autres fois plus lent. Ces globules e u x - m ê m e s se d é c o m p o s e n t , changent de f i 

gure et deviennent plus petits ; et à mesure qu' i ls d iminuent de grosseur, la rapidité 

de leur mouvement augmente : lorsque le mouvement de ces petits corps est fort 
rapide j et qu'i ls sont e u x - m ê m e s en t r è s - g r a n d nombre dans la liqueur, elle 

s 'échauffe à u n point m ê m e t rès -sens ib le ; ce qu i m'a fai t penser que le mouvement 

et l 'action de ces parties organiques des v é g é t a u x et des animaux pourraient bien 
ê t re la cause de ce que l ' on appelle fermentation. 

J'ai c ru qu'on pouvait p r é s u m e r aussi que le venin de la v ipè re et les autres poi
sons actifs, m ê m e celui de la morsure d 'un animal en ragé , pourraient bien être 

cette m a t i è r e active t rop exal tée : mais j e n 'a i pas encore eu le temps de faire les 

expér iences que j ' a i p ro je tées sur ce sujet, aussi bien que sur les drogues qu'on 
emploie dans la m é d e c i n e ; tou t ce que j e puis assurer au jourd 'hu i , c'est que toutes 
les infusions des drogues les plus actives fourmi l l en t de corps en mouvement, et 

que ces corps s'y forment en beaucoup moins de temps que dans les autres sub
stances. 

Presque tous les animaux microscopiques sont de la m ê m e nature que les corps 
organ i sés q u i se meuvent dans les liqueurs s émina l e s , et dans les infusions des v é 

g é t a u x et de la chair des animaux; les anguilles de la farine, celles du b l é ergoté , 
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celles d u vinaigre , celles de l'eau q u i a s é j o u r n é sur des g o u t t i è r e s de p lomb, etc. 

sont des ê t r e s de la m ê m e nature que les premiers, et q u i ont une or igine sem

blable : mais nous r é s e r v o n s pour l 'histoire p a r t i c u l i è r e des animaux microsco

piques les preuves que nous pourr ions en donner i c i . 

ADDITION AU CHAPITRE PRÉCÉDENT. 

Comme plusieurs physiciens et même quelques anatomistes paraissent encore 

douter de l'existence des corps glanduleux dans les ovaires, ou , pour mieux d i re , 

dans les testicules des femelles, et p a r t i c u l i è r e m e n t dans les testicules des femmes, 

m a l g r é les observations de Va l l i sn i e r i , c o n f i r m é e s par mes e x p é r i e n c e s et par la 

d é c o u v e r t e que j ' a i faite d u r é se rvo i r r ée l de la l iqueur s é m i n a l e des femelles, q u i 

est filtrée par ces corps glanduleux, et contenue dans leur cav i té i n t é r i e u r e , je crois 

devoir rapporter i c i le t é m o i g n a g e d 'un t r è s - h a b i l e anatomiste, M . Ambroise Ber-

t r and i , de T u r i n , q u i m'a écr i t dans les termes suivants, au sujet de ces corps glan
duleux. 

« I n puell is a decimo quarto ad v iges imum annum, quas n o n m i n u s transactas 

» vitae genus, quam p a r t i u m geni ta l ium intemerata integritas, v i rgines decessisse 

» indicabat, ovaria levia, globosa atque tu rg idu la reperiebam ; i n a l iquibus porro 

» luteas quasdam papillas detegebam quas corporum lu t eo rum rudimenta refer-

» rent . I n ali is vero adeo perfecta et turgent ia v i d i , u t t o t am ampl i t ud inem suam 

» acquisivisse viderentur . I m o i n robusta et succi plena puella quae furore u ter ino , 

» d iu t ino et vehementi , tandem occubuerat, h u j u s m o d i corpus i n v e n i , quod ce-

D rasi magn i tud inem excéde ra i , cujus vero papil la gangraena erat correpta, idque 

» t o t u m atro sanguine oppletum. Corpus hoc l u t e u m apud amicum asservatur. 

» Ovaria i n adolescentibus intus inter texta v identur confert issimis vasculorum 

» fasciculis, quae arteriae spermaticae propagines sunt. I n i i s , quibus mammae soro-

» r i a r i i n c i p i u n t et menstrua f l u u n t , admodum rubel la apparent ; nonnullae ipso-

» r u m tenuissimae propagines c i r cum vesiculas quas ova nommant , perducuntur . 

y> V e r u m e profundo ovar i i v i l los nonnul los luteos germinantes v id imus , q u i , 

» graminis ad instar, u t ai t Malpighius , vesiculis i n a rcum ducebantur. Luteas h u -

)) j u smod i propagines e sanguineis vasculis spermaticis elongari ex eo suspicabar, 

» quod in j ic iens per ar ter iam spermaticam tenuissimam g u m m i solut ionem i n a l -

» cool, corporis l u t e i mamil las pervadisse v i d e r i m . 

» T r è s porcellas indicas a matre subduxi , atque a masculis separatas per q u i n -

» decim menses asservavi; fine enecatis i n dua rum tu rg idu l i s ovariis corpuscula 

» lutea i nven i , succi plena, atque perfectae p len i tud in is . I n pecubus quae quidem a 

» masculo compressée fuerant , nunquam vero conceperant, lutea corpora s œ p i s -

» sime observavi. 

» Egregius anatomicus Santorinus hase scripsit de corporibus luteis (Observa-

tionum anatomicarum cap. X I ) ; 
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« § xrv. I n connubiis maturis, ub i eorum corpora procreationi apta sunt... cor-

» pus luteum perpetuo reperitur. 
» § xv . Graafius... corpora lutea cognovit post co i tum duntaxat, antea nunquam 

» s ibi visa dic i t . . . Nos ea tamen i n intemeratis virginibus p lur imis saepe com-
» monstrata luculenter vidimus, atque adeo neque ex v i r i i n i t u t u m p r i m u m exci-
» ta r i , neque ad maturi tatem perduci, sed iisdem conclusum ovu lum solummodo 
» fecundari dicendum est. 

» ... Levia v i r g i n u m ovaria quibus etiam ma tu rum corpus inerat, nu l lo pertusa 
» osculo, alba valida circumsepta membrana vidimus. Vid imus aliquando et nostris 
)) copiam fecimus i n matura intemerataque modic i habitus virgine, d i r iss imi ven-
» tris cruciatu brevi perempta, non sic se al terum ex ovariis habere ; quod quam 
» molle ac t o tum fere succulentum, i n altero tamen extremo lu teum corpus, m i -
» noris cerasi fere magnitudine, pau lu lum prominens exhibebat, quod non mole 
» duntaxat, sed habi tu et colore se conspiciendum dabat. » 

I l est donc d é m o n t r é , non-seulement par mes propres observations, mais encore 
par celles des meilleurs auteurs qu i ont t rava i l lé sur ce sujet, q u ' i l c roî t sur les 
ovaires, ou, pour mieux dire, sur les testicules de toutes les femelles, des corps 
glanduleux dans l 'âge de leur p u b e r t é , et peu de temps avant qu'elles n'entrent en 

cbaleur; que, dans la femme, où toutes les saisons sont à peu p rès égales à cet 
égard , ces corps glanduleux commencent à p a r a î t r e lorsque le sein commence à 
s 'élever, et que ces corps glanduleux, dont on peut comparer l'accroissement à 
celui des f ru i t s par la végé ta t ion , augmentent en effet en grosseur et en couleur 
j u s q u ' à leur parfaite m a t u r i t é . Chaque corps glanduleux est ordinairement isolé; 

i l se p résen te d'abord comme u n petit tubercule, formant une légère protubérance 
sous la peau lisse et unie du testicule; peu à peu i l soulève cette peau fine, et enfin 
i l la perce. Lorsqu ' i l parvient à sa m a t u r i t é , i l est d'abord d 'un blanc j a u n â t r e , qui 

b ien tô t se change en jaune foncé , ensuite en rouge rose, et enf in en rouge couleur 
de sang. Ce corps glanduleux contient, comme les f ru i t s , sa semence au dedans; 
mais, au l ieu d'une graine solide, ce n'est qu'une l iqueur, q u i est la vraie semence 
dè la femelle. Dès que le corps glanduleux est m û r , i l s'entr'ouvre par son extré

m i t é supér i eu re , et la l iqueur sémina le contenue dans sa cav i té in té r ieure s'é

coule par cette ouverture, tombe goutte à goutte dans les cornes de la matrice, et 
se r é p a n d dans toute la capaci té de ce v iscère , où elle doit rencontrer la liqueur 

du m â l e , et former l ' embryon par leur m é l a n g e in t ime , ou p l u t ô t par leur pé
n é t r a t i o n . 

La m é c a n i q u e par laquelle se filtre la l iqueur s é m i n a l e du m â l e dans les testi

cules, pour arriver et se conserver ensuite dans les vés icu les s émina le s , a été si 
bien saisie et décr i te dans u n grand dé ta i l , par les anatomistes, que je ne dois pas 

m'en occuper i c i ; mais ces corps glanduleux, ces espèces de f ru i t s que porte la fe

melle, et auxquels nous devons en partie notre propre géné ra t i on , n'avaient été 
que t r è s - l é g è r e m e n t observés , et personne, avant m o i , n 'en avait s o u p ç o n n é l 'u

sage, n i connu les vér i tab les fonctions, q u i sont de filtrer la l iqueur sémina le , et 
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de la contenir dans leur cav i té i n t é r i e u r e , comme les vés icu les s é m i n a l e s cont ien
nent celle d u m â l e . 

Les ovaires ou testicules des femelles sont donc dans u n t r ava i l cont inuel depuis 

l a p u b e r t é j u s q u ' à l 'âge de s té r i l i té . Dans les espèces où la femelle n'entre en cha

leur qu'une seule fois par an, i l ne cro î t ordinairement q u ' u n ou deux corps g l an 

duleux sur chaque testicule, et quelquefois sur u n seul ; i l s se t rouvent en pleine 

m a t u r i t é dans le temps de l a chaleur, dont i ls paraissent ê t r e la cause occasion

nelle : c'est aussi pendant ce temps qu'ils laissent é c h a p p e r la l iqueur contenue 

dans leur cav i t é , et, dès que ce rése rvo i r est épu i sé , et que le testicule ne l u i f o u r 

n i t plus de l iqueur , la chaleur cesse, et la femelle ne se soucie plus de recevoir le 

m â l e ; les corps glanduleux, qu i ont fa i t alors toutes leurs fonctions, commencent 

à se f l é t r i r ; i ls s'affaissent, se des sèchen t peu à peu, et finissent par s 'obl i té rer , en 

ne laissant qu'une petite cicatrice sur la peau du testicule. L ' a n n é e suivante, avant 

le temps de la chaleur, on voi t germer de nouveaux corps glanduleux sur les tes

ticules, mais jamais dans le m ê m e endroit o ù é t a i en t les p r é c é d e n t s . A i n s i les tes

ticules de ces femelles q u i n 'entrent en chaleur qu'une fois par an, n 'ont de t r a v a i l 

que pendant deux ou trois mois , au l ieu que ceux de la femme, q u i peut concevoir 

en toute saison, et dont la chaleur, sans ê t re b ien m a r q u é e , ne laisse pas d ' ê t r e d u 

rable et m ê m e continuelle, sont aussi dans u n t rava i l cont inue l ; les corps glandu

leux y germent en tou t temps; i l y en a toujours quelques-uns d ' e n t i è r e m e n t 

m û r s , d'autres approchant de la m a t u r i t é , et d'autres, en plus grand nombre, qu i 
sont ob l i t é rés et q u i ne laissent que leur cicatrice à la surface du testicule. 

On vo i t , par l 'observation de M . Ambroise Ber t randi , ci tée ci-dessus, que quand 

ces corps glanduleux prennent une végé t a t i on t rop forte, i ls causent dans toutes 

les parties sexuelles une ardeur si violente, qu 'on l'a appe lée fureur utérine. Si quel

que chose peut la calmer, c'est l ' é v a c u a t i o n de la surabondance de cette l iqueur 

s é m i n a l e filtrée en t rop grande q u a n t i t é par ces corps glanduleux t rop puissants : 

l a continence produi t , dans ce cas, les plus funestes effets; car si cette é v a c u a t i o n 

n'est pas favor i sée par l'usage du m â l e et par la conception q u i doit en r é su l t e r , 

tou t le s y s t è m e sexuel tombe en i r r i t a t i o n , et arrive à u n te l é r é t i s m e , que que l 

quefois la m o r t s'ensuit, et souvent la d é m e n c e . 

C'est à ce t r ava i l cont inuel des testicules de la femme, t r ava i l c ausé par la ger

m i n a t i o n et l ' ob l i t é r a t ion presque continuelle de ces corps glanduleux, qu 'on doi t 

a t t r ibuer la cause d 'un grand nombre de maladies du sexe. Les observations r e 

cueillies par les m é d e c i n s anatomistes, sous le n o m de maladies des ovaires, sont 

p e u t - ê t r e en plus grand nombre que celles des maladies de toute autre partie du 

corps; et cela ne doi t pas nous surprendre, puisque l ' on sait que ces parties ont, de 

plus que les autres, et i n d é p e n d a m m e n t de leur n u t r i t i o n , u n t r ava i l par t icul ier 

presque cont inue l , q u i ne peut s 'opérer q u ' à leurs d é p e n s , q u i doi t leur faire des 

blessures, et finir par les charger de cicatrices. 

Les vés i cu le s q u i composent presque toute la substance des testicules des fe

melles, et qu 'on croyait , j u s q u ' à nos jours , ê t re des œ u f s de vivipares, ne sont r ien 
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autre chose que les réservoirs d'une lymphe épurée , qu i fa i t la p r emiè re hase de la 
l iqueur séminale . Cette lymphe, qui rempli t les vésicules , ne contient encore au

cune molécu le an imée , aucun atome vivant ou se mouvant : mais dès qu'elle a 
passé par le filtre du corps glanduleux, et qu'elle est déposée dans sa cavi té , elle 
change de nature; car dès lors elle pa ra î t composée , comme la l iqueur sémina le 
du mâ le , d 'un nombre i n f i n i de particules organiques vivantes et toutes sembla
bles à celles que l 'on observe dans la l iqueur évacuée par le m â l e , ou t i rée de ses 
vésicules sémina les . C'était donc par une i l lusion bien gross ière que les anatomistes 
modernes, p r é v e n u s du sys tème des œ u f s , prenaient ces vésicules qu i composent 
la substance et forment l 'organisation des testicules, pour les œuf s des femelles 
vivipares; et c 'était non-seulement par une fausse analogie qu'on avait trans
por t é le mode de la généra t ion des ovipares aux vivipares, mais encore par une 
grande erreur qu'on attribuait à l 'œuf presque toute la puissance et l 'effet de la gé

né ra t i on . Dans tous les genres, l 'œuf, selon ces physiciens anatomistes, contenait 
le dépôt sacré des germes p réex i s t an t s , qu i n'avaient besoin, pour se développer , 
que d 'être excités par l 'esprit s émina l (aura seminalis) du m â l e : les œ u f s de la pre

m i è r e femelle contenaient non-seulement les germes des enfants qu'elle devait ou 
pouvait produire, mais i ls renfermaient encore tous les germes de sa pos té r i t é , 

quelque nombreuse et quelque éloignée qu'elle p û t ê t re . Rien de plus faux que 

toutes ces idées : mes expér iences ont clairement d é m o n t r é qu ' i l n'existe point 
d 'œufs dans les femelles vivipares ; qu'elles ont, comme le m â l e , leur l iqueur sé

minale; que cette l iqueur rés ide dans la cavi té des corps glanduleux; qu'elle con

tient, comme celle des mâ les , une in f in i t é de molécules organiques vivantes. Ces 
m ê m e s expériences d é m o n t r e n t de plus que les femelles ovipares ont, comme les 
vivipares, leur l iqueur sémina le , toute semblable à celle du m â l e ; que cette se

mence de la femelle est contenue dans une t rès -pe t i te partie de l 'œuf, qu'on ap
pelle la cicatricule ; que l 'on doit comparer cette cicatricule de l 'œuf des femelles 
ovipares aux corps glanduleux des testicules des vivipares, puisque c'est dans cette 
cicatricule que se filtre et se conserve la semence de l a femelle ovipare, comme la 
semence de la femelle vivipare se filtre et se conserve de m ê m e dans les corps glan
duleux; que c'est à cette m ê m e cicatricule que la liqueur du m â l e arrive pour p é 

né t re r celle de la femelle et y former l 'embryon; que toutes les autres parties de 

l 'œuf ne servent qu!à sa nu t r i t i on et à son d é v e l o p p e m e n t ; qu 'enf in l 'œuf l u i - m ê m e 

n'est qu'une vraie matrice, une espèce de viscère portat if , q u i remplace, dans les 

femelles ovipares, la matrice qu i leur manque : la seule d i f fé rence q u ' i l y ait entre 
ces deux viscères, c'est que l 'œuf doit se sépa re r du corps de l ' animal , au l ieu que 

la matrice y est fixement a d h é r e n t e ; que chaque femelle vivipare n'a qu'une ma
trice qu i fa i t partie constituante de son corps, et qu i doit servir à porter tous les 
individus qu'elle produira, au l ieu que, dans la femelle ovipare, i l se forme autant 

d 'œufs , c 'est-à-dire autant de matrices qu'elle doit produire d'embryons, en la sup
posant fécondée par le m â l e . Cette product ion d 'œufs ou de matrices se fa i t suc

cessivement en u n for t grand nombre; elle se fai t i n d é p e n d a m m e n t de la c o m m u -
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n ica t ion d u m â l e ; et lorsque l 'œuf ou matr ice n'est pas i m p r é g n é dans sa p r imeur , 

et que la semence de la femelle, contenue dans la cicatr icule de cet œ u f naissant, 

n'est pas f é c o n d é e , c ' e s t - à -d i re p é n é t r é e de la semence d u m â l e , alors cette m a 

t r ice , quoique parfai tement f o r m é e à tous autres é g a r d s , perd sa fonc t ion p r i n c i 

pale, q u i est de n o u r r i r l ' embryon , q u i ne commence à s'y déve loppe r que par la 

chaleur de l ' i ncuba t ion . 
Lorsque l a femelle pond , elle n'accouche donc pas d 'un f œ t u s , mais d'une m a 

t r ice e n t i è r e m e n t f o r m é e ; et lorsque cette matrice a é t é p r é c é d e m m e n t f écondée 

par le m â l e , elle cont ient dans sa cicatricule le peti t embryon dans u n é t a t de repos 

ou de non-vie, duquel i l ne peut sortir q u ' à l 'aide d'une chaleur addit ionnelle, soit 

par l ' incubat ion , soit par d'autres moyens é q u i v a l e n t s ; et si l a cicatricule q u i 

contient la semence de la femelle n'a pas é té a r ro sée de celle d u m â l e , l 'œuf de

meure i n f é c o n d , mais i l n 'en arr ive pas moins à son é ta t de perfection : comme i l 

a en propre, et i n d é p e n d a m m e n t de l ' embryon, une vie végé t a t i ve , i l c ro î t , se d é 

veloppe et grossit j u s q u ' à sa pleine m a t u r i t é ; c'est alors q u ' i l se s épa re de l a 

grappe à laquelle i l tenait par son péd i cu l e , pour se r evê t i r ensuite de sa coque. 
Dans les vivipares, la matrice a aussi une vie végé ta t ive ; mais cette vie est i n 

termit tente , et n'est m ê m e exci tée que par la p r é s e n c e de l ' embryon. A mesure 

que le f œ t u s cro î t la matrice c ro î t aussi ; et ce n'est pas une simple extension en 

surface, ce q u i ne supposerait pas une vie v é g é t a t i v e ; mais c'est u n accroissement 

rée l , une augmentat ion de substance et d ' é t e n d u e dans toutes les dimensions, en 

sorte que la matr ice devient, pendant la grossesse, plus épa i sse , plus large et plus 

longue ; et cette espèce de vie végé ta t ive de la matrice, qu i n'a c o m m e n c é qu'au 

m ê m e momen t que celle d u f œ t u s , finit et cesse avec son exclusion : car a p r è s 

l 'accouchement, la matr ice é p r o u v e u n mouvement r é t r o g r a d e dans toutes ses 

dimensions : au Reu d 'un accroissement, c'est u n affaissement ; elle devient plus 

mince, plus é t ro i t e , plus courte, et reprend en assez peu de temps ses dimensions 

ordinaires, j u s q u ' à ce que la p r é s e n c e d 'un nouve l embryon l u i rende une n o u -

veRe vie . 

L a vie de l 'œuf é t a n t au contraire tou t à f a i t i n d é p e n d a n t e de celle de l ' em

b r y o n , n'est po in t in termi t tente , mais continue, depuis le premier instant q u ' i l 

commence de végé te r sur la grappe à laquelle i l est a t t a c h é jusqu'au moment de 

son exclusion par la ponte ; et lorsque l ' embryon, exci té par la chaleur de l ' i n c u 

ba t ion , commence à se déve loppe r , l 'œuf, q u i n'a plus de vie végé ta t ive , n'est d è s 

lors qu 'un ê t r e passif q u i doi t f o u r n i r à l ' embryon la nour r i tu re dont i l a besoin 

pour son accroissement et son d é v e l o p p e m e n t entier : l ' embryon convert i t en sa 

propre substance la majeure partie des d i f fé ren tes liquefurs contenues dans l 'œuf , 

q u i est sa vraie matr ice, et q u i ne d i f fère des autres matrices que parce q u ' i l est 

s é p a r é d u corps de la m è r e ; et lorsque l ' embryon a pr is dans cette matrice assez 

d'accroissement et de force pour briser sa coque, i l emporte avec l u i le reste des 

substances q u i y é t a i en t r e n f e r m é e s . 

Cette m é c a n i q u e de la g é n é r a t i o n des ovipares, quoiqu'on apparence plus com-
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p l iquée que celle de la généra t ion des vivipares, est n é a n m o i n s la plus facile pour 
la nature, puisqu'elle est la plus ordinaire et la plus commune ; car si l 'on compare 
le nombre des espèces vivipares à celui des espèces ovipares, on trouvera que les 
animaux q u a d r u p è d e s et cétacés, qui seuls sont vivipares, ne font pas la cent ième 
partie du nombre des oiseaux, des poissons et des insectes, qu i tous sont ovipares; 
et comme cette généra t ion par les œ u f s a toujours é té celle q u i s'est p résen tée le 
plus géné ra l emen t et le plus f r é q u e m m e n t , i l n'est pas é t o n n a n t qu'on ait vou lu ra
mener à cette g é n é r a t i o n par les œufs celle des vivipares, tant qu'on n'a pas connu 
la vraie nature de l 'œuf, et qu'on ignorai t encore si la femelle avait, comme le 
m â l e , une liqueur sémina le . L ' on prenait donc les testicules des femelles pour des 

ovaires, les vésicules lymphatiques de ces testicules pour des œ u f s , et on s'éloi
gnait de la vé r i t é d'autant plus qu'on rapprochait de plus p r è s les pré tendues 
analogies fondées sur le faux principe omnia ex ovo, que toute g é n é r a t i o n venait 

d 'un œuf. 

CHAPITRE IX. 

VARIÉTÉS DANS LA GÉNÉRATION DES ANIMAUX. 

La matière qui sert à la nutrition et à la reproduction des animaux et des végé
taux est donc la m ê m e : c'est une substance productive et universelle composée de 

molécu le s organiques toujours existantes, toujours actives, dont la r é u n i o n pro

du i t les corps organisés . La nature travail le donc toujours sur le m ê m e fonds, et 
ce fonds est i népu i sab le : mais les moyens qu'elle emploie pour le mettre en valeur 

sont d i f férents les uns des autres, et les d i f férences ou les convenances générales 
m é r i t e n t que nous y fassions attention, d'autant plus que c'est de là que nous de
vons t i rer les raisons des exceptions et des var ié tés pa r t i cu l i è r e s . 

On peut dire en généra l que les grands animaux sont moins f éconds que les 

petits. La baleine, l ' é l éphan t , le r h i n o c é r o s , le chameau, le b œ u f , le cheval, 
l 'homme, etc., ne produisent qu 'un f œ t u s et t r è s - r a r e m e n t deux; tandis que les 

petits animaux, comme les rats, les harengs, les insectes, produisent u n grand 
nombre de petits. Cette di f férence ne viendrait-elle pas de ce q u ' i l faut beaucoup 

plus de nourr i ture pour entretenir u n grand corps que pour en nour r i r u n petit, et 

que, proport ion gardée , i l y a dans les grands animaux beaucoup moins de nour

r i ture superflue qui puisse devenir semence, q u ' i l n 'y en a dans les petits animaux? 

I l est certain que les petits animaux mangent plus à propor t ion que les grands ; 

mais i l semble aussi que la mul t ip l i ca t ion prodigieuse des plus petits animaux, 

comme des abeilles, des mouches et des autres insectes, pourrai t ê t re a t t r ibuée à 

ce que ces petits animaux é t an t doués d'organes t r è s - f i n s et de membres t r è s - d é -
n é s , ils sont plus en é ta t que les autres de choisir ce q u ' i l y a de plus substantiel 

et de plus organique dans les ma t i è r e s végé ta les ou animales dont i ls t i rent leur 

nourr i ture . Une abeille qui ne v i t que de la substance la plus pure des fleurs, re-
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ço i t certainement par cette nour r i tu re beaucoup plus de m o l é c u l e s organiques, 

p ropor t ion ga rdée , qu 'un cbeval ne peut en recevoir par les parties g ross iè res des 

v é g é t a u x , le f o i n et la paille, q u i l u i servent d 'al iment : aussi le cheval ne p rodu i t -

i l qu ' un foetus, tandis que l 'abeille en produi t trente m i l l e . 

Les animaux ovipares sont en géné ra l plus peti ts que les vivipares; i ls p r o d u i 

sent aussi beaucoup p lus . Le s é j o u r que les f œ t u s f o n t dans la matrice des v i v i 

pares s'oppose encore à la m u l t i p l i c a t i o n ; tandis que ce v iscère est r e m p l i et [ qu ' i l 

t ravai l le à la n u t r i t i o n d u f œ t u s , i l ne peut y avoir aucune nouvelle g é n é r a t i o n , au 

l i e u que les ovipares, q u i produisent en m ê m e temps les matrices et les f œ t u s , et 

q u i les laissent tomber au dehors, sont presque tou jours en é t a t de produire ; et. 

l ' o n sait qu'en e m p ê c h a n t une poule de couver et en la nourrissant largement, o n 

augmente c o n s i d é r a b l e m e n t le produi t de sa ponte. Si les poules cessent de pondre 

lorsqu'elles couvent, c'est parce qu'elles ont cessé de manger, et que la crainte o ù 

elles paraissent ê t r e de laisser r e f ro id i r leurs œ u f s , f a i t qu'elles ne les q u i t t e n t . 

qu'une fois par j ou r , et pour u n t r è s -pe t i t temps, pendant lequel elles prennent u n 

peu de nour r i tu re , q u i p e u t - ê t r e ne va pas à la d i x i è m e part ie de ce qu'elles en 

prennent dans les autres temps. 

Les animaux q u i ne produisent qu 'un peti t nombre de f œ t u s prennent la plus 

grande partie de leur accroissement, et m ê m e leur accroissement tou t entier, avant 

que d 'ê t re en é t a t d'engendrer, au l i eu que les animaux q u i m u l t i p l i e n t beaucoup 

engendrent avant m ê m e que leur corps ait pr is la m o i t i é ou m ê m e le quart de son 

accroissement. L 'homme, le cheval, le b œ u f , l ' âne , le bouc, le bé l ie r , ne sont ca

pables d'engendrer que quand i l s ont pr is la plus grande partie de leur accrois

sement. I l en est de m ê m e des pigeons et des autres oiseaux q u i ne produisent 

qu ' un peti t nombre d ' œ u f s : mais ceux q u i en produisent u n grand nombre , 

comme les coqs et les poules, les poissons, etc., engendrent bien plus tô t . U n coq 

est capable d'engendrer à l 'âge de trois mois, et i l n'a pas alors pris plus du tiers 

de son accroissement. U n poisson q u i doi t , au bout de v i n g t ans, peser t rente l i 

vres, engendre dès la p r e m i è r e ou seconde a n n é e , et cependant i l ne pèse peut-

ê t r e pas alors une demi- l iv re . Mais i l y aurai t des observations p a r t i c u l i è r e s à 

faire sur l'accroissement et la d u r é e de l a vie des poissons. On peut r e c o n n a î t r e à 

peu p r è s leur âge , en examinant avec une loupe ou u n microscope les couches 

annuelles dont sont composées leurs éca i l l e s ; mais on ignore j u s q u ' o ù i l peut s 'é

tendre. J'ai v u des carpes chez M . le comte de Maurepas, dans les fossés de son 

c h â t e a u de Pontchar t ra in , q u i ont au moins cent cinquante ans bien avé rés ; et 

elles m 'on t pa ru aussi agiles et aussi vives que des carpes ordinaires. Je ne d i r a i 

pas, avec Leeuwenhoek, que les poissons sont immorte ls , ou d u moins qu' i ls ne 

peuvent m o u r i r de vieillesse : tout , ce me semble, doi t p é r i r avec le temps ; tou t 

ce q u i a eu une or igine , une naissance, u n commencement, doi t arr iver à u n bu t , 

à une mor t , à une fin : mais i l est v r a i que les poissons v ivan t dans u n é l é m e n t 

u n i f o r m e , et é t a n t à l ' ab r i des grandes vicissitudes et de toutes les in jures de l 'a i r , 

doivent se conserver plus longtemps dans le m ê m e é ta t que les autres animaux ; et 
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si ces vicissitudes de l 'air sont, comme le p ré t end u n grand philosophe (1) , les p r in 
cipales causes de la destraction des êtres v ivants . i l est certain que les poissons 
é t an t de tous les animaux ceux qu i y sont le moins exposés, i ls doivent durer beau
coup plus longtemps que les autres. Mais ce qui doit contribuer encore le plus à la 
longue durée de leur vie, c'est que leurs os sont d'une substance plus molle que 
ceux des autres animaux, et qu'ils ne se durcissent pas et ne changent presque 
point du tout avec l 'âge ; les arê tes des poissons s 'allongent, grossissent et pren
nent de l'accroissement sans prendre plus de sol idi té , du moins sensiblement, au 
l ieu que les os des autres animaux, aussi bien que toutes les autres parties solides 
.de leur corps, prennent toujours plus de d u r e t é et de sol idi té ; et enf in , lorsqu'elles 
sont absolument remplies et obs t ruées , le mouvement cesse et la mor t suit. Dans 
les arêtes au contraire cette augmentation de sol idi té , cette rép lé t ion , cette obstruc
t i on qu i est la cause de la mor t naturelle, ne se trouve pas, ou du moins ne se fait 
que par degrés beaucoup plus lents et plus insensibles, et i l faut p e u t - ê t r e beau

coup de temps pour que les poissons arrivent à la vieillesse. 
Tous les animaux quad rupèdes et qu i sont couverts de poils sont vivipares; 

tous ceux q u i sont couverts d 'écail lés sont ovipares. Les vivipares sont, comme 
nous l'avons di t , moins féconds que les ovipares. Ne pourrai t -on pas croire que 
dans les q u a d r u p è d e s ovipares i l se f a i t une bien moindre dépe rd i t i on de sub
stance par la transpirat ion, que le tissu ser ré des écail les la retient, au lieu que, 
dans les animaux couverts de poi l , cette t ranspirat ion est plus l ibre et plus abon
dante ? et n'est-ce pas en partie par cette surabondance de nourr i ture , qui ne 
peut ê t re empor t ée par la transpirat ion, que ces animaux mul t ip l i en t davantage, 

et qu'ils peuvent aussi se passer plus longtemps d'aliment que les autres ? Tous 

les oiseaux et tous les insectes qu i volent sont ovipares, à l 'exception de quelques 

espèces de mouches qu i produisent d'autres petites mouches vivantes : ces mou
ches n'ont pas d'ailes au moment de leur naissance ; on vo i t ces ailes pousser et 
grandir peu à peu, à mesure que la mouche grossit ; et elle ne commence à s'en 

servir que quand elle a pris son accroissement. Les poissons couverts d'écaillés 

sont aussi tous ovipares. Les reptiles q u i n 'ont point de pieds, comme les couleu

vres et les di f férentes espèces de serpents, sont aussi ovipares ; i ls changent de 

peau, et cette peau est composée de petites écail les. L a v ipère ne fa i t qu'une lé

gère exception à la règle généra le , car elle n'est pas vraiment vivipare ; elle pro

duit d'abord des œ u f s , et les petits sortent de ces œ u f s : mais i l est v r a i que tout 

cela s 'opère dans le corps de la m è r e , et qu'au l ieu de jeter ses œ u f s au dehors, 

comme les autres animaux ovipares, elle les garde et les fa i t éclore en dedans. 

Les salamandres, dans lesquelles on trouve des œ u f s , et en m ê m e temps des pe

ti ts dé jà fo rmés , comme l'a observé M . de Maupertuis, feront une exception de la 

m ê m e espèce dans les animaux q u a d r u p è d e s ovipares. 

L a plus grande partie des animaux se p e r p é t u e par la copulat ion : cependant, 

(1) Le chancelier Bacon. 
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pa rmi les animaux q u i ont des sexes, i l y en a beaucoup q u i ne se jo ignent pas 

par une vraie copulat ion ; i l semble que la p lupar t des oiseaux ne fassent que com

pr imer for tement la femelle, comme le coq, dont l a verge, quoique double, est 

f o r t courte ; les moineaux, les pigeons, etc. D'autres à la vé r i t é , comme l 'autruche, 

le canard, l 'oie, etc., ont u n membre d'une grosseur c o n s i d é r a b l e , et l ' i n t r o m i s 

s ion n'est pas é q u i v o q u e dans ces espèces. Les poissons m â l e s s'approchent de la 

femelle dans le temps du f r a i ; i l semble m ê m e qu ' i l s se f ro t ten t ventre contre 

ventre, car le m â l e se retourne quelquefois sur le dos pour rencontrer le ventre 

de la femelle : mais avec cela i l n 'y a aucune copulat ion ; le membre nécessa i r e à 

cet acte n'existe pas ; et lorsque les poissons m â l e s s'approchent de si p r è s de la 

femelle, ce n'est que pour r é p a n d r e la l iqueur contenue dans leurs laites sur les 

œ u f s que la femelle laisse couler alors. I l semble que ce soient les œ u f s q u i les 

at t irent p l u t ô t que la femelle ; car si elle cesse de jeter des œ u f s , le m â l e l ' aban

donne et suit avec ardeur les œ u f s , que le courant emporte ou que le vent d i s 

perse : on le vo i t passer et repasser cent fois dans tous les endroits où i l y a des 

œ u f s . Ce n'est s û r e m e n t pas pour l 'amour de la m è r e q u ' i l se donne tous ces m o u 

vements : i l n'est pas à p r é s u m e r q u ' i l l a connaisse tou jours ; car on le vo i t r é p a n 

dre sa l iqueur sur tous les œ u f s q u ' i l rencontre, et souvent avant que d'avoir r en 

c o n t r é la femelle. 

I l y a donc des animaux q u i ont des sexes et des parties propres à la copula

t i o n ; d'autres q u i ont des sexes et q u i manquent des parties néces sa i r e s à la co

pu la t ion ; d'autres, comme les l i m a ç o n s , ont des parties propres à la copulat ion, et 

ont en m ê m e temps les deux sexes ; d'autres, comme les pucerons, n 'ont po in t de 

sexes, sont é g a l e m e n t pè res ou m è r e s et engendrent d ' e u x - m ê m e s et sans copula
t i o n , quoiqu ' i ls s'accouplent aussi quand i l leur p l a î t , sans qu 'on puisse savoir 
t rop pourquoi , ou, pour mieux dire, sans qu 'on puisse savoir si cet accouplement 
est une conjonct ion de sexes, puisqu'i ls en paraissent tous é g a l e m e n t p r ivés ou 

é g a l e m e n t pourvus ; à moins qu 'on ne veuille supposer que la nature à v o u l u ren

fermer dans l ' i nd iv idu de cette petite bê t e plus de facu l t é s pour la g é n é r a t i o n que 

dans aucune autre espèce d 'animal, et qu'elle l u i aura accordé non-seulement l a 

puissance de se reproduire tou t seul, mais encore le moyen de pouvoir aussi se 

m u l t i p l i e r par la communica t ion d 'un autre i n d i v i d u . 

Mais de quelque f a ç o n que la g é n é r a t i o n s 'opère dans les d i f fé ren tes espèces 

d 'animaux, i l p a r a î t que la nature la p r é p a r e par une nouvelle product ion dans 

le corps de l ' an imal : soit que cette product ion se manifeste au dehors, soit qu'elle 

reste cachée dans l ' i n t é r i eu r , elle p récède toujours la g é n é r a t i o n ; car si l ' on exa

mine les ovaires des ovipares et les testicules des femelles vivipares, on recon
n a î t r a qu'avant l ' i m p r é g n a t i o n des unes et la f é c o n d a t i o n des autres, i l arrive u n 

changement c o n s i d é r a b l e à ces parties, et q u ' i l se forme des productions nouvelles 

dans tous les animaux lorsqu'i ls a r r ivent au temps où i ls doivent se mul t ip l i e r . 

Les ovipares produisent des œ u f s q u i d'abord sont a t t a c h é s à l 'ovaire, qu i peu à 

peu grossissent et s'en d é t a c h e n t pour se r evê t i r ensuite, dans le canal qui les 
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contient, du blanc de leurs membranes et de la coquille. Cette product ion est une 
marque non équivoque de la fécondi té de la femelle, marque qu i la précède tou

jours , et sans laquelle la généra t ion ne peut ê t re opérée. De m ê m e dans les fe
melles vivipares i l y a sur les testicules u n ou plusieurs corps glanduleux qui 
croissent peu à peu au-dessous de la membrane qu i enveloppe le testicule ; ces 

corps glanduleux grossissent, s 'élèvent, percent, ou p l u t ô t poussent et soulèvent 
la membrane qu i leur est commune avec le testicule : i ls sortent à l ' extér ieur , et 

lorsqu'ils sont en t i è r emen t fo rmés et que leur m a t u r i t é est parfaite, i l se fa i t à leur 
ex t rémi té ex tér ieure une petite fente ou plusieurs petites ouvertures par où ils 
laissent échapper la l iqueur sémina le , qu i tombe ensuite dans la matrice. Ces 
corps glanduleux sont, comme l 'on voi t , une nouvelle product ion q u i précède la 

généra t ion , et sans laquelle i l n 'y en aurait aucune. 
Dans les mâles i l y a aussi une espèce de production nouvelle q u i précède tou

jours la géné ra t ion : car dans les mâ le s des ovipares i l se forme peu à peu une 
grande q u a n t i t é de l iqueur qu i rempl i t u n réservoi r t r è s -cons idé rab le ; et quel
quefois le rése rvo i r m ê m e se forme tous les ans. Dans les poissons, la laite se 
forme de nouveau tous les ans comme dans le calmar ; ou bien, d'une membrane 
sèche et r i dée qu'elle étai t auparavant, elle devient une membrane épaisse et qui 
contient une l iqueur abondante. Dans les oiseaux, les testicules se gonflent extra-

ordinairement dans le temps qu i p récède celui de leurs amours, en sorte que leur 
grosseur devient pour ainsi dire monstrueuse, si on la compare à celle qu'ils ont 
ordinairement. Dans les mâ le s des vivipares, les testicules se gonflent aussi assez 

cons idé rab lemen t dans les espèces q u i ont u n temps de r u t m a r q u é ; et, en général, 
dans toutes les espèces ; i l y a de plus u n gonflement et une extension du membre 

gén i ta l , qu i , quoiqu'elle soit pas sagè re et ex té r ieure au corps de l ' animal , doit ce

pendant ê t re regardée comme une product ion nouvelle q u i p récède nécessairement 
toute géné ra t i on . 

Dans le corps de chaque animal , soit m â l e , soit femelle, i l se forme donc de 

nouvelles productions qu i p récèden t la géné ra t i on : ces productions nouvelles sont 

ordinairement des parties pa r t i cu l i è res , comme les œ u f s , les corps glanduleux, 
les laites, etc. ; et quand i l n 'y a pas de product ion rée l le , i l y a toujours u n gon

flement et une extension t r è s - cons idé rab l e s dans quelques-unes des parties qui 
servent à la géné ra t ion : mais dans d'autres espèces , non-seulement cette produc

t i on nouvelle se manifeste dans quelques parties d u corps, mais m ê m e i l semble 
que le corps entier se reproduise de nouveau avant que la g é n é r a t i o n puisse s'o

pérer , je veux parler des insectes et de leurs m é t a m o r p h o s e s . I l me p a r a î t que ce 

changement, cette espèce de t ransformat ion qu i leur arrive, n'est qu'une produc

t i o n nouvelle q u i leur donne la puissance d'engendrer : c'est au moyen de cette 
production que les organes de la géné ra t i on se déve loppen t et se mettent en état 

de pouvoir agir; car l'accroissement de l ' an imal est pris en entier avant q u ' i l se 

t ransforme; i l cesse alors de prendre de la nour r i tu re ; et le corps sous cette pre

m i è r e forme n'a aucun organe pour la géné ra t i on , aucun moyen de transformer 
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cette nourr i tu re , dont ces animaux ont une q u a n t i t é f o r t surabondante, en œ u f s et 

en l iqueur s é m i n a l e ; et dès lors cette q u a n t i t é surabondante de nour r i tu re , q u i 

est plus grande dans les insectes que dans aucune autre espèce d 'animal , se moule 

et se r é u n i t tou t en t i è re , d'abord sous une forme q u i d é p e n d beaucoup de celle de 

l ' an ima l m ê m e , et q u i y ressemble en partie. L a chenil le devient papi l lon , parce 

que n'ayant aucun organe, aucun viscère capable de contenir le superflu de la 

nour r i tu re , et ne pouvant par c o n s é q u e n t produire de petits ê t res o rgan i sé s sem

blables au grand, cette nour r i tu re organique, toujours active, prend une autre 

fo rme en se jo ignan t en to ta l selon les combinaisons q u i r é s u l t e n t de la f igure de 

l a chenil le, et elle forme u n papi l lon dont la figure r é p o n d en partie, et m ê m e 

pour la const i tu t ion essentielle, à celle de la chenille, mais dans lequel les organes 

de la g é n é r a t i o n sont déve loppés , et ne peuvent recevoir et transmettre les parties 

^organiques de la nour r i tu re q u i forme les œ u f s et les i nd iv idus de l 'espèce, q u i 

doivent en u n m o t opé re r la g é n é r a t i o n ; et les ind iv idus q u i proviennent du pa 

p i l l o n ne doivent pas ê t r e des papi l lons , mais des chenilles, parce qu'en effet c'est 

l a chenille q u i a pris la nourr i tu re , et que les parties organiques de cette n o u r r i 

ture se sont ass imi lées à la forme de la chenille, et non pas à celle d u papi l lon, 

q u i n'est qu'une product ion accidentelle de cette m ê m e nour r i tu re surabondante 

q u i p récède la product ion rée l le des animaux de cette espèce , et q u i n'est qu 'un 

moyen que la nature emploie pour y arr iver , comme- lorsqu'elle produi t les corps 

glanduleux ou les laites dans les autres espèces d 'animaux. Mais cette idée au 

sujet de la m é t a m o r p h o s e des insectes sera d é v e l o p p é e davantage et soutenue de 

plusieurs preuves dans notre Histoire des insectes. 
Lorsque la q u a n t i t é surabondante de la nour r i tu re organique n'est pas grande, 

comme dans l 'homme et dans la p lupar t des gros animaux, la g é n é r a t i o n ne se 

f a i t que quand l'accroissement du corps de l ' an imal est pris , et cette g é n é r a t i o n se 

borne à la product ion d 'un pet i t nombre d ' individus ; lorsque cette q u a n t i t é est 

plus abondante, comme dans l 'espèce des coqs, dans plusieurs autres espèces d 'o i 

seaux et dans celles de tous les poissons ovipares, la g é n é r a t i o n se fa i t avant que le 

corps de l ' an ima l ait pr is son accroissement, et la product ion de cette g é n é r a t i o n 

s ' é t end à un grand nombre d ' individus ; lorsque cette q u a n t i t é de nour r i tu re orga

nique est encore plus surabondante, comme dans les insectes, elle p rodu i t d'abord 

u n grand corps o rgan i sé q u i ret ient la cons t i tu t ion i n t é r i e u r e et essentielle de 

l ' an imal , mais q u i en di f fère par plusieurs parties, comme le pap i l lon di f fère de la 

cheni l le ; et ensuite, a p r è s avoir p rodu i t d'abord cette nouvelle fo rme de corps, et 

déve loppé sous cette fo rme les organes de l a g é n é r a t i o n , cette g é n é r a t i o n se f a i t en 

t r è s - p e u de temps, et sa product ion est u n nombre prodigieux d ' individus sem

blables à l ' an ima l q u i le premier a p r é p a r é cette nour r i tu re organique dont sont 

c o m p o s é s les petits i nd iv idus .naissants; enf in , lorsque la surabondance d e l à 

nour r i tu re est encore p lus grande, et qu'en m ê m e temps l ' an ima l a les organes 

nécessa i res à la g é n é r a t i o n , comme dans l ' espèce des pucerons, elle produi t d 'abord 

une g é n é r a t i o n dans tous les ind iv idus , et ensuite une t ransformat ion , c 'es t -à-di re 
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u n grand, corps organisé, comme dans les autres insectes : le puceron devient mou
che ; mais ce dernier corps organisé ne produit r ien, parce qu ' i l n'est en effet qne 
le superflu, ou p lu tô t le reste de la nourr i ture organique qui n'avait pas été em

ployée à la production des petits pucerons. 
Presque tous les animaux, à l'exception de l 'homme, ont, chaque année , des 

temps m a r q u é s pour la généra t ion : le printemps est pour les oiseaux la saison de 
leurs amours ; celle du f r a i des carpes et de plusieurs autres espèces de poissons 
est le temps de la plus grande chaleur de l ' année , comme aux mois de j u i n et 
d ' aoû t ; celle du f r a i des brochets, des barbeaux, et d'autres espèces de poissons, 
est au printemps : les chats se cherchent au mois de janvier, au mois de ma i et au 
mois de septembre ; les chevreuils au mois de décembre ; les loups et les renards 
en janvier ; les chevaux en é t é ; les cerfs aux mois de septembre et d'octobre: 
presque tous les insectes ne se joignent qu'en automne, etc. Les uns, comme ces 
derniers, semblent s 'épuiser totalement par l'acte de la géné ra t ion , et en effet ils 
meurent peu de temps après , comme l 'on voi t mour i r au bout de quelques jours 
les papillons qu i produisent les vers à soie : d'autres ne s ' épu isen t pas jusqu 'à 
l 'extinction de la v i e ; mais ils deviennent, comme les cerfs, d'une maigreur ex
t r ê m e et d'une grande faiblesse, et, i l leur faut u n temps cons idé rab le pour réparer 

la perte qu'ils ont faite de leur substance organique : d'autres s 'épuisent encore 
moins, et sont en état d'engendrer plus souvent ; d'autres enf in , comme l'homme, 
ne s 'épuisent point du tout , ou du moins sont en é ta t de r é p a r e r promptement la 
perte qu'ils ont faite, et ils sont aussi en tout temps en é ta t d'engendrer : cela dé 
pend uniquement de la consti tut ion pa r t i cu l i è re des organes de ces animaux. Les 

grandes limites que la nature a mises dans la m a n i è r e d'exister, se trouvent tout 
aussi é tendues dans la m a n i è r e de prendre et de d igére r la nourr i ture , dans les 
moyens de la rendre ou de la garder, dans ceux de la séparer et d'en t i rer les mo
lécules organiques nécessa i res à la product ion; et partout nous trouverons tou
jours que tout ce qui peut ê t re est. 

On doit dire la m ê m e chose du temps de la gestation des femelles : les unes, 
comme les juments, portent le f œ t u s pendant onze à douze mois ; d'autres, comme 
les femmes, les vaches, les biches, pendant neuf mois ; d'autres, comme les renards, 
les louves, pendant cinq mois; les chiennes pendant neuf semaines, les chattes 
pendant six, les lapines t rente-un jours : la plupart des oiseaux sortent de l'œuf 

au bout de v ingt -un jou r s ; quelques-uns, comme les serins, éc losent au bout de 

treize ou quatorze jours, etc. 

La var ié té est i c i tout aussi grande qu'en toute autre chose; seulement i l 
pa r a î t que les plus gros animaux q u i ne produisent qu 'un pet i t nombre de 

f œ t u s sont ceux qu i portent le plus longtemps : ce qu i conf i rme encore ce que 
nous avons d i t , que la q u a n t i t é de nourr i ture organique est à propor t ion moindre 

dans les gros que dans les petits animaux; car c'est du superflu de la nourr i ture 

la m è r e que le fœ tus t ire celle qu i est nécessa i re à son accroissement et au d é 

veloppement de toutes ses parties ; et puisque ce d é v e l o p p e m e n t demande beau-
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coup plus de temps dans les gros animaux que dans les petits, c'est une preuve 

que la q u a n t i t é de m a t i è r e q u i y contr ibue n'est pas aussi abondante dans les 

premiers que dans les derniers. 

I l y a donc une v a r i é t é in f in ie dans les animaux, pour le temps et la m a n i è r e de 

porter, de s'accoupler et de produire, et cette m ê m e va r i é t é se trouve dans les cau

ses m ê m e de la g é n é r a t i o n ; car, quoique le pr incipe géné ra l de toute product ion 

soit cette m a t i è r e organique q u i est commune à tou t ce qu i v i t ou végè te , la m a 

n i è r e dont s'en fa i t l a r é u n i o n doit avoir des combinaisons à l ' i n f i n i , q u i toutes 

peuvent devenir des sources de productions nouvelles. Mes expé r i ences d é m o n t r e n t 

assez clairement qu ' i l n ' y a point de germes p r é e x i s t a n t s , et en m ê m e temps elles 

prouvent que la g é n é r a t i o n des animaux et des v é g é t a u x n'est pas univoque : i l y 

a p e u t - ê t r e autant d ' ê t r e s , soit vivants , soit v é g é t a n t s , q u i se produisent par l'as

semblage f o r t u i t des m o l é c u l e s organiques, q u ' i l y a d 'animaux ou de v é g é t a u x 

q u i peuvent se reproduire par une succession constante de g é n é r a t i o n s ; c'est à l a 

product ion de ces espèces d ' ê t res , qu 'on doi t appliquer l 'axiome des anciens : Cor-
ruptio unius, generatio alterius. L a co r rup t ion , la d é c o m p o s i t i o n des an imaux et des 

v é g é t a u x , p rodui t une i n f i n i t é de corps o rgan i sés vivants et v é g é t a n t s : quelques-

uns, comme ceux de la laite d u calmar, ne sont que des espèces de machines, mais 

des machines q u i , quoique t r è s - s imp le s , sont actives par e l l e s - m ê m e s ; d'autres, 
comme les an imaux s p e r m a t i q ù e s , sont des corps qu i , par leur mouvement, sem

blent im i t e r les animaux ; d'autres imi t en t les v é g é t a u x par leur m a n i è r e de c r o î t r e 

et de s ' é t endre : i l y en a d'autres, comme ceux d u b l é ergoté, qu 'on peut a l te rna t i 
vement faire v iv re et m o u r i r aussi souvent que l ' on veut, et l ' on ne sait à quoi les 

comparer; i l y en a d'autres, m ê m e en grande q u a n t i t é , q u i sont d'abord des es

pèces de v é g é t a u x , q u i ensuite deviennent des espèces d'animaux, lesquels rede

viennent à leur tour des v é g é t a u x , etc. I l y a grande apparence que plus on obser
vera ce nouveau genre d 'ê t res o rgan i sé s , et plus on y trouvera de va r i é t é s , toujours 

d'autant plus s i n g u l i è r e s pour nous, qu'elles sont plus é lo ignées de nos yeux et de 

l ' espèce des autres va r i é t é s que nous p r é s e n t e la nature. 
Par exemple, l 'ergot ou le b l é e rgo té , q u i est p rodui t par une espèce d ' a l t é r a t ion 

ou de d é c o m p o s i t i o n de la substance organique du gra in , est c o m p o s é d'une in f in i t é 

de filets ou de petits corps o rgan i sés semblables par la figure à des anguilles. Pour 

les observer au microscope, i l n ' y a q u ' à faire infuser le grain pendant d ix à douze 

heures dans de l'eau, et s épa re r les filets qu i en composent la substance; on verra 

qu ' i l s ont u n mouvement de flexion et de tor t i l l ement t r è s - m a r q u é , et qu ' i ls ont 
en m ê m e temps u n léger mouvement de progression q u i imi t e en perfection celui 

d'une anguil le q u i se to r t i l l e : lorsque l'eau vient à leur manquer, i l s cessent de se 

m o u v o i r ; en y ajoutant de la nouvelle eau, leur mouvement recommence; et si 

on garde cette m a t i è r e pendant plusieurs jou r s , pendant plusieurs mois, et m ê m e 

pendant plusieurs a n n é e s , dans quelque temps qu 'on la prenne pour l'observer, 

on y verra les m ê m e s petites anguilles dès qu'on la m ê l e r a avec de l'eau, les m ê m e s 

filets en mouvement qu 'on y aura vus la p r e m i è r e fo i s ; en sorte qu 'on peut faire 
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agir ces petites machines aussi souvent et aussi longtemps qu'on le veut, sans les 
dé t ru i re et sans qu'elles perdent r ien de leur force ou de leur act iv i té . Ces petits 
corps seront, si l 'on veut, des espèces de machines q u i se mettent en mouvement 
dès qu'elles sont p longées dans.un fluide. Ces filets s'ouvrent quelquefois comme les 
filaments de la semence, et produisent des globules mouvants : on pourrai t donc 
croire qu'ils sont de la m ê m e nature, et qu'ils sont seulement plus fixes et plus so

lides que ces filaments. 
Les anguilles qu i se forment dans la colle faite avec de la farine n 'ont pas d'autre 

origine que la r é u n i o n des molécules organiques de la partie la plus substantielle 
d u grain : les p remiè res anguilles qu i paraissent ne sont certainement pas pro

duites par d'autres anguilles ; cependant, quoiqu'elles n'aient pas é té engendrées , 
elles ne laissent pas d'engendrer e l l es -mêmes d'autres anguilles vivantes : on peut, 
en les coupant avec l a pointe d'une lancette, vo i r les petites anguilles sortir de 

leur corps, et m ê m e en t r è s - g r a n d nombre ; i l semble que le corps de l 'animal ne 

soit qu 'un fourreau ou u n sac qu i contient une mul t i tude d'autres petits animaux, 

q u i ne sont p e u t - ê t r e eux -mêmes que des fourreaux de la m ê m e espèce, dans les

quels, à mesure qu' i ls grossissent, la m a t i è r e organique s'assimile et prend la 

m ê m e forme d'anguilles. 
I l faudra i t u n plus grand nombre d'observations que je n 'en a i , pour é tabl i r des 

classes et des genres entre ces êtres si singuliers, et j u s q u ' à p résen t si peu connus : 
i l y en a qu'on pourrai t regarder comme de vrais zoophytes q u i végè ten t , et qui en 

m ê m e temps paraissent se tor t i l le r , et qu i meuvent quelques-unes de leurs parties 

comme les animaux les remuent ; i l y en a q u i paraissent d'abord ê t r e des ani

maux, et q u i se joignent ensuite pour former des espèces de végé taux . Qu'on suive 

seulement avec u n peu d'attention la décompos i t i on d 'un gra in de f roment dans 

l'eau, on y verra une partie de ce que je viens de d i re . Je pourrais jo indre d'autres 
exemples à ceux-ci ; mais je ne les ai r a p p o r t é s que pour faire remarquer la variété 

q u i se trouve dans la généra t ion prise géné ra l emen t : i l y a certainement des êtres 
o rgan isés que nous regardons comme des animaux, et q u i cependant ne sont pas 

engendrés par des animaux de m ê m e espèce qu'eux ; i l y en a q u i ne sont que des 

espèces de machines; i l y a de ces machines dont l 'act ion est l im i t ée à u n certain 

effet, et qu i ne peuvent agir qu'une fois pendant u n certain temps, comme les vais
seaux laiteux du calmar ; i l y en a d'autres qu'on peut faire agir aussi longtemps et 

aussi souvent qu'on le veut, comme celles du b lé e rgo té . I l y a des ê t res végétants 

qu i produisent des corps an imés , , comme les filaments de la semence humaine, 

d 'où sortent des globules actifs, et q u i se meuvent par leurs propres forces. I l y a 
dans la classe de ces êtres organisés , q u i ne sont produits que par la corruption, 
la fermentation ou p l u t ô t la décompos i t i on des substances animales ou végéta les ; 

i l y a, dis-je, dans cette classe, des corps o rgan i sés q u i sont de vrais animaux, 

q u i peuvent produire leurs semblables, quoiqu'ils n'aient pas é té produits eux-
m ê m e s de cette façon . Les l imites de ces var ié tés sont p e u t - ê t r e encore plus grandes 

que nous ne pouvons l ' imaginer : nous avons beau généra l i se r nos idées> et faire 
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des efforts pour r é d u i r e les effets de la nature à"de certains points, et ses produc

t ions à de certaines classes, i l nous é c h a p p e r a tou jours une in f in i t é de nuances, et 

m ê m e de d e g r é s , q u i cependant existent dans l 'ordre na tu re l des choses. 

ADDITION AU CHAPITRE PRÉCÉDENT. 

(F 

Mes recherches et mes expér iences sur les m o l é c u l e s organiques d é m o n t r e n t 

q u ' i l n ' y a po in t de germes p r é e x i s t a n t s , et en m ê m e temps elles prouvent que la 

g é n é r a t i o n des animaux et des v é g é t a u x n'est pas univoque; q u ' i l y a p e u t - ê t r e 

autant d ' ê t r e s , soit vivants , soit v é g é t a n t s , q u i se reproduisent par l'assemblage 

f o r t u i t des mo lécu l e s organiques, q u ' i l y a d 'animaux ou de v é g é t a u x q u i peuvent 

se reproduire par une succession constante de g é n é r a t i o n s : elles prouvent que la 

cor rup t ion , la d é c o m p o s i t i o n des animaux et des v é g é t a u x , produisent une i n f i n i t é 

de corps o rgan i sés vivants et v é g é t a n t s ; que quelques-uns, comme ceux de la lai te 

d u calmar, ne sont que des espèces de machines, mais des machines q u i , quoique 

t r è s - s i m p l e s , sont actives par e l l e s - m ê r a e s ; que d'autres, comme les animaux sper

m a t i q ù e s , sont des corps q u i , par leur mouvement , semblent i m i t e r les a n i m a u x ; 

que d'autres ressemblent aux v é g é t a u x par leur m a n i è r e de c r o î t r e et de s ' é t e n d r e 

dans toutes leurs dimensions; q u ' i l y en a d'autres, comme ceux du b l é ergoté, 
qu 'on peut faire v i v r e et m o u r i r aussi souvent que l ' on veut ; que l 'ergot ou le b l é 

e rgo té , q u i est p rodui t par une espèce d ' a l t é r a t i o n ou de d é c o m p o s i t i o n de l a 

substance organique d u gra in , est c o m p o s é d'une in f in i t é de filets ou de corps orga

n i s é s , semblables, pour- la figure, à des anguil les; que pour les observer au m i 

croscope i l n ' y a q u ' à faire infuser le g ra in e rgo té pendant d ix à douze heures dans 

l 'eau, et s épa re r les filets q u i en composent la substance ; qu 'on verra qu' i ls ont u n 

mouvement de flexion et de tor t i l lement t r è s - m a r q u é , et qu ' i ls ont en m ê m e temps 

u n léger mouvement de progression qu i i m i t e en perfect ion celui d'une anguille q u i 

se to r t i l l e ; que quand l'eau vient à leur manquer, i ls cessent de se mouvoi r ; mais 

qu'en a joutant de la nouvelle eau, leur mouvement se renouvelle, et que, si on 

garde cette m a t i è r e pendant plusieurs jours , pendant plusieurs mois , et m ê m e 

pendant plusieurs a n n é e s , dans quelque temps qu 'on la prenne pour l'observer, on 

y verra les m ê m e s petites anguilles dès qu 'on la m ê l e r a avec de l'eau, les m ê m e s 

filets en mouvement qu 'on y aura vus la p r e m i è r e fois ; en sorte qu 'on peut fa i re 

agir ces petits corps aussi souvent et aussi longtemps qu 'on le veut, sans les 

d é t r u i r e et sans qu' i ls perdent r i en de leur force ou de leur ac t iv i té . Ces petits corps 

seront, s i l ' on veut, des espèces de machines qu i se mettent en mouvement d è s 

qu'elles sont p l o n g é e s dans u n f lu ide . Ce sont des espèces de filets ou filaments q u i 

s'ouvrent quelquefois comme les filaments de la semence des animaux, et p r o d u i 

sent des globules mouvants : on pourra i t donc croire qu'i ls sont de la m ê m e nature, 

et qu ' i ls sont seulement plus fixes et plus solides que ces f i laments de la l iqueur 

s é m i n a l e . 
v . 21 
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Voilà ce que j ' a i d i t au sujet de la décompos i t ion du blé ergoté (1) . Cela me pa ra î t 
assez précis , et m ê m e tout à fa i t assez détai l lé : cependant je viens de recevoir une 

lettre de M . l 'abbé Luc Magnanima, da tée de Livourne, le 30 mai 177b, par laquelle 
i l m'annonce, comme une grande et nouvelle découver te de M . l ' abbé Fontana, ce 

qu'on vient de l i re , et ce que j ' a i publ ié i l y a plus de trente ans. Voic i les termes 
de cette lettre : « I l sig. abbate Fontana, fisico d i S. A . R . , ha fatto stampare, poche 

» settimane sono, una lettera nella quale egli pubblica due scoperte che debbon 
» sorprendere chiunque. La pr ima versa intorno a quella malat t ia del grano che i 
» Franeesi chiamano ergot, e no i grano cornuto.. . Ha trovato colla p r ima scoperta, 
» i l sig. Fontana, che si ascondono i n quella malatt ia del grano alcune anguillette 
» o serpentelli, i quali , m o r t i che sieno, posson tornare a vivere mi l l e è mi l l e volte, 
» e non con altro mezzo che con una simplice goccia d'acqua. Si dira che non eran 
» forse m o r t i quando si è preteso che tornino i n vita : questo si è pensato dal l ' osser-
» vatore stesso ; è per accertarsi che eran m o r t i d i fat to, colla punta d i un ' ago ei 
» g l i ha tentat i , e g l i ha veduti andarsene i n cenere. » 

I l faut que MM. les abbés Magnanima et Fontana n'aient pas l u ce que j ' a i écrit 
à ce sujet, ou qu'ils ne se soient pas souvenus de ce petit fa i t , puisqu'ils donnent 
cette découver te comme nouvelle : j ' a i donc tout droi t de la revendiquer, et je vais 
y ajouter quelques réf lexions . 

C'est travail ler pour l'avancement des sciences, que d ' épa rgne r du temps à ceux 

qu i les cul t ivent : j e crois donc devoir dire à ces observateurs q u ' i l ne suffit pas 
d'avoir u n bon microscope pour faire des observations qu i m é r i t e n t le nom de 
découver tes . Maintenant q u ' i l est bien reconnu que toute substance organ isée con
t ient une in f in i t é de molécu les organiques vivantes, et p r é sen t e encore, après sa 

décompos i t ion , les m ê m e s particules vivantes; maintenant que l ' on sait que ces 
molécu le s organiques ne sont pas de vrais animaux, et q u ' i l y a dans ce genre 
d 'ê t res microscopiques autant de var ié tés et de nuances que la nature en a mis dans 

toutes ses autres productions, les découver tes qu'on peut faire au microscope se 
r édu i sen t à bien peu de chose; car on voi t de l 'œi l de l 'esprit, et sans microscope, 

l'existence réel le de tous ces petits ê t r e s , dont i l est inu t i l e de s'occuper séparé

ment : tous ont une origine commune et aussi ancienne que la nature; ils en 
constituent la vie, et passent de moule en moule pour la p e r p é t u e r . Ces molécules 

organiques, toujours actives, toujours subsistantes, appartiennent également à 
tous les êtres o rgan isés , aux végé taux comme aux animaux; elles pénè t r en t la 

m a t i è r e brute, la travail lent , la remuent dans toutes ses dimensions, et la font ser

v i r de base au tissu de l 'organisation, de laquelle ces m o l é c u l e s vivantes sont les 
seuls principes et les seuls instruments; elles ne sont soumises q u ' à une seule 
puissance, qui , quoique passive, dirige leur mouvement et fixe leur posi t ion. Cette 

puissance est le moule i n t é r i eu r du corps o rgan i sé : les mo lécu le s vivantes que 

l ' an imal ou le végé ta l t i re des aliments ou de l a séve , s'assimilent à toutes \SS 

{i) Voyez dans ce volume, page 1S9. 
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parties d u moule i n t é r i e u r de leur corps; elles le p é n è t r e n t dans toutes ses d i m e n 

sions, elles y portent la v é g é t a t i o n et la v ie , elles rendent ce moule v ivan t et crois

sant dans toutes ses parties ; la fo rme i n t é r i e u r e d u moule d é t e r m i n e seulement 

leur mouvement et leur pos i t ion pour l a n u t r i t i o n et le d é v e l o p p e m e n t dans tous 

les ê t r e s o r g a n i s é s . 
E t lorsque ces m o l é c u l e s organiques vivantes ne sont plus contraintes par l a 

puissance d u moule i n t é r i e u r , lorsque la m o r t f a i t cesser le j e u de l 'organisat ion, 

c ' e s t - à - d i r e la puissance de ce moule, la d é c o m p o s i t i o n d u corps suit , et les m o l é 

cules organiques, q u i toutes survivent, se re t rouvant en l i be r t é dans l a dissolut ion 

et la p u t r é f a c t i o n des corps, passent dans d'autres corps aus s i t ô t qu'elles sont 

p o m p é e s par la puissance de quelque autre moule , en sorte qu'elles peuvent passer 

de l ' an imal au végé t a l , et d u v é g é t a l à l ' an imal , sans a l t é r a t i o n et avec la p r o p r i é t é 

permanente et constante de leur porter la n u t r i t i o n et la vie ; seulement i l ar r ive 

une in f in i t é de g é n é r a t i o n s s p o n t a n é e s dans cet i n t e r m è d e , o ù la puissance d u 

moule est sans action, c ' e s t - à - d i r e dans cet in terval le de temps pendant lequel les 

m o l é c u l e s organiques se t rouvent en l i be r t é dans la m a t i è r e des corps morts et 

d é c o m p o s é s , dès qu'elles ne sont po in t a b s o r b é e s par le moule i n t é r i e u r des ê t r e s 

o r g a n i s é s q u i composent les espèces ordinaires de l a nature v ivante ou v é g é t a n t e . 

Ces m o l é c u l e s , tou jours actives, t rava i l len t à remuer la m a t i è r e pu t r é f i ée ; elles 

s'en approprient quelques particules brutes, et forment , par leur r é u n i o n , une m u l 

t i tude de petits corps o r g a n i s é s , dont les uns, comme les vers de terre, les cham

pignons, etc., paraissent ê t r e des animaux ou des v é g é t a u x assez grands ; mais dont 

les autres, en nombre presque i n f i n i , ne se voient qu'au microscope. Tous ces corps 

n 'existent que par une g é n é r a t i o n s p o n t a n é e , et i ls remplissent l ' in terval le que la 

nature a mis entre la simple m o l é c u l e organique v ivante et l ' an imal ou le végé ta l : 

aussi t rouve- t -on tous les degrés , toutes les nuances imaginables, dans cette suite, 

dans cette c h a î n e d ' ê t r e s q u i descend de l ' an imal le mieux o r g a n i s é à la m o l é c u l e 

s implement organique. Prise seule, cette m o l é c u l e est f o r t é lo ignée de la nature de 

l ' an imal ; prises plusieurs ensemble, ces m o l é c u l e s vivantes en seraient encore tou t 

aussi l o i n , si elles ne s'appropriaient pas des particules brutes, et si elles ne les 

disposaient pas dans une certaine fo rme approchante de celle d u moule i n t é r i e u r 

des an imaux ou des v é g é t a u x ; et comme cette disposi t ion de fo rme doi t varier à 
l ' i n f i n i , t an t pour le nombre que par la d i f f é ren te action des m o l é c u l e s vivantes 

contre l a m a t i è r e brute , i l doi t en r é s u l t e r , et i l en r é su l t e en effet, des ê t res de 

tous deg ré s d ' a n i m a l i t é . E t cette g é n é r a t i o n s p o n t a n é e à laquelle tous ces ê t r e s 

doivent é g a l e m e n t leur existence, s'exerce et se manifeste toutes les fois que les 

ê t r e s o r g a n i s é s se d é c o m p o s e n t ; elle s'exerce constamment et universellement 

a p r è s l a m o r t , et quelquefois aussi pendant leur vie , lo r squ ' i l y a quelque d é f a u t 

dans l 'organisat ion d u corps q u i e m p ê c h e le moule i n t é r i e u r d'absorber et de s'assi

mi l e r toutes les m o l é c u l e s organiques contenues dans les al iments. Ces m o l é c u l e s 

Surabondantes, q u i ne peuvent p é n é t r e r le moule i n t é r i e u r de l ' an imal pour sa 

n u t r i t i o n , cherchent à se r é u n i r avec quelques particules de la m a t i è r e brute des 
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aliments, et forment , comme dans la pu t r é fac t ion , des corps organisés : c'est là 
l 'origine des taenias, des ascarides, des douves et de tous les autres vers qu i nais
sent 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 qu i leur percent la 
peau; c'est la m ê m e cause q u i produit les maladies péd icu la i r e s ; et je ne finirais 
pas si je voulais rappeler i c i tous les genres d 'ê t res qu i ne doivent leur existence 
qu ' à la généra t ion s p o n t a n é e . Je me contenterai d'observer que le plus grand nom
bre de ces êtres n'ont pas la puissance de produire leur semblable, quoiqu'i ls aient 
u n moule in té r i eur , puisqu'ils ont à l ' extér ieur et à l ' in té r ieur une forme dé te rmi 

née , qu i prend de l'extension dans toutes ses dimensions, et que ce moule exerce sa 
puissance pour leur nu t r i t i on ; i l manque n é a n m o i n s à leur organisation la puis
sance de renvoyer les mo lécu le s organiques dans u n rése rvo i r commun, pour y 
former de nouveaux ê t res semblables à eux. Le moule i n t é r i e u r suff i t donc ic i à 
la n u t r i t i o n de ces corps o rgan i sés : son action est l imi t ée à cette o p é r a t i o n ; mais 
sa puissance ne s 'é tend pas j u s q u ' à la reproduction. Presque tous ces ê t res engen
drés dans la corrupt ion y pér i ssen t en entier; comme ils sont n é s sans parents, ils 
meurent sans pos tér i té : cependant quelques-uns, tels que les anguilles du mucilage 
de la farine, semblent contenir des germes de pos té r i t é . Nous avons v u sortir, 
m ê m e en assez grand nombre, de petites anguilles de cette espèce d'une anguille 

plus grosse ; n é a n m o i n s cette m è r e anguille n'avait point eu de m è r e , et ne devait 
son existence qu ' à une généra t ion s p o n t a n é e . I l p a r a î t donc, par cet exemple, et 
par plusieurs autres, tels que la product ion de la vermine dans les maladies pédi
culaires, que, dans de certains cas, cette g é n é r a t i o n s p o n t a n é e a la m ê m e puis

sance que la géné ra t ion ordinaire, puisqu'elle p rodui t des ê t res q u i ont la faculté 
de se reproduire. A la vér i té , nous ne sommes pas a s su rés que ces petites anguilles 

de la farine, produites par la m è r e anguille, aient e l l e s - m ê m e s la facu l té de se 
reproduire par la voie ordinaire de la g é n é r a t i o n ; mais nous devons le présumer, 

puisque, dans plusieurs autres espèces , telles que celles des poux, q u i tout à coup 

sont produits en si grand nombre, par une g é n é r a t i o n s p o n t a n é e , dans les mala

dies péd icu la i res , ces m ê m e s poux, q u i n 'ont n i père n i m è r e , ne laissent pas de se 

pe rpé tue r , comme les autres, par une géné ra t i on ordinaire et successive. 
A u reste, j ' a i d o n n é , dans m o n Traité de la Génération, u n grand nombre d'exem

ples qu i prouvent la réa l i té de plusieurs géné ra t ions s p o n t a n é e s . J 'ai d i t ci-après 
(chapitre de la Récapitulation) que les mo lécu le s organiques vivantes, contenues 
dans les ê t res vivants ou végé t an t s , sont toujours actives, et que quand elles ne 

sont pas absorbées en entier par les animaux ou par les v é g é t a u x pour leur n u t r i 
t ion , elles produisent d'autres ê t r e s o rgan i sés . J'ai d i t que quand cette ma t i è re or
ganique et productive se trouve r a s semblée en grande q u a n t i t é dans quelques par
ties de l ' an imal où elle est obligée de s é jou rne r , sans pouvoir ê t r e r e p o m p é e , elle y 

forme des êtres vivants ; que le taenia, les ascarides, tous les vers qu'on trouve 

dans le foie, dans les veines, etc., ceux qu'on tire des plaies, la p lupar t de ceux qui 

se forment dans les chairs corrompues, dans le pus, n 'ont pas d'autre origine, et 
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que les anguilles de la colle de fa r ine , celles d u v inaigre , tous les p r é t e n d u s a n i 

maux microscopiques, ne sont que des formes d i f f é r en t e s que prend d ' e l l e - m ê m e , 

et suivant les circonstances, cette m a t i è r e tou jours active, et q u i ne tend q u ' à 

l 'organisat ion. 

I l y a des circonstances où cette m a t i è r e organique non-seulement p rodu i t des 

corps o r g a n i s é s , comme ceux que je viens de citer, mais encore des ê t r e s dont la 

forme part icipe de celle des p r e m i è r e s substances nu t r i t ives q u i contenaient les 

m o l é c u l e s organiques. J'ai d o n n é (1) l'exemple d 'un peuple des dése r t s de l ' E t h i o 

pie, q u i est souvent r é d u i t à v iv re de sautereRes : cette mauvaise nour r i tu re fa i t 

q u ' i l s'engendre dans leur chair des insectes ai lés q u i se m u l t i p l i e n t en si grand 

nombre, qu'en t r è s -peu de temps leur corps en f o u r m i l l e ; en sorte que ces hommes 

q u i ne se nourrissent que d'insectes, sont à leur tour m a n g é s par ces insectes. 

Quoique ce fa i t m 'a i t tou jours pa ru dans l 'ordre de la nature, i l serait incroyable 

pour b ien des gens, si nous n'avions pas d'autres faits analogues, et m ê m e encore 

plus posit ifs . 

U n t r è s - h a b i l e physicien et m é d e c i n de Montpel l ier , M . Moublet , a b ien v o u l u 

me communiquer , avec ses r é f l ex ions , le m é m o i r e suivant, que j ' a i c ru devoir co
pier en entier. 

« Une personne âgée de quarante-six ans, d o m i n é e depuis longtemps par la pas

s ion i m m o d é r é e d u v i n , m o u r u t d'une hydropisie ascite, au commencement de 

m a i 1730. Son corps resta env i ron u n mois et demi enseveli dans la fosse où i l f u t 
déposé , et couvert de c inq à six pieds de terre. Aprè s ce temps on l 'en t i r a pour en 

faire la t ransla t ion dans u n caveau neuf, p r é p a r é dans u n endroit de l 'égl ise é lo i 

g n é de la fosse. Le cadavre n 'exhalait aucune mauvaise odeur; mais quel f u t 

l ' é t o n n e m e n t des assistants, quand l ' i n t é r i e u r du cercueil et le l inge dans lequel i l 

é t a i t e n v e l o p p é parurent absolument noirs , et qu ' i l en sort i t , par la secousse et le 

mouvement qu 'on y avait exci té , u n essaim ou une n u é e de petits insectes a i lés , 

d'une couleur noire, q u i se r é p a n d i r e n t au dehors ! Cependant on le transporta 

dans le caveau, q u i f u t scel lé d'une large pierre q u i s'ajustait parfaitement. Le sur

lendemain on v i t une foule de ces m ê m e s animalcules q u i erraient et voltigeaient 

autour des rainures et sur les petites fentes de la pierre, où i l s é t a i en t p a r t i c u l i è 

rement a t t r o u p é s . Pendant les trente à quarante jours q u i suivirent l ' exhumat ion, 

leur nombre y f u t prodigieux, quoiqu 'on en éc rasâ t une part ie en marchant con

t inuel lement dessus. Leur q u a n t i t é c o n s i d é r a b l e ne d iminua ensuite qu'avec le 

temps, et t ro is mois s ' é ta ien t dé jà écoulés q u ' i l en existait encore beaucoup. 

» Ces insectes f u n è b r e s avaient le corps n o i r â t r e ; i l s avaient pour la figure et 

pour la forme, une c o n f o r m i t é exacte avec les moucherons qu i sucent la l ie du 

v i n ; i l s é t a i en t plus petits, et paraissaient entre eux d'une grosseur égale . Leurs 

ailes é t a i e n t tissues et des s inées dans leur p ropor t ion en petits r é s e a u x , comme 

celles des mouches ordinaires : i ls en faisaient peu d'usage, rampaient pres-

(1) Voyez dans l'histoire de l'homme, l'article qui a pour titre : Variétés dans l'espèce humaine. 
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que toujours, et, m a l g r é leur mul t i tude , ils n'excitaient aucun bourdonnement. 
» Vus au microscope, ils é ta ient hér i ssés sous le ventre d 'un duvet f i n , l é g è r e 

ment s i l lonné et n u a n c é en i r i s , de d i f férentes couleurs, ainsi que quelques vers 
apodes qu'on trouve dans des plantes vivaces. Ces rayons colorés é ta ien t dus à de 
petites plumes squammeuses, dont leur corselet étai t i n f é r i e u r e m e n t couvert, et 
dont on aurait pu facilement les dépoui l le r en se servant de la m é t h o d e que Swam-
merdam employait pour en dépare r le papi l lon de j a r d i n . 

)) Leurs yeux é ta ien t lus t rés comme ceux de la musca chrysophis de Goëdaer t . I ls 
n ' é t a i en t a r m é s n i d'antennes, n i de trompes, n i d'aiguillons ; i ls portaient seule

ment des barbillons à la tê te , et leurs pieds é ta ien t garnis de petits maillets ou de 

papilles e x t r ê m e m e n t légères , q u i s ' é tenda ien t j u s q u ' à leurs ex t r émi t é s . 
» Je ne les ai cons idérés que dans l ' é ta t que je décr i s . Quelque soin que j 'aie 

appor t é dans mes recherches, je n 'ai pu r e c o n n a î t r e aucun indice q u i me f î t p ré 
sumer qu'ils aient passé par celui de larve et de nymphe ; p e u t - ê t r e plusieurs ra i 

sons de convenance et de p robab i l i t é donnent l ieu de conjecturer qu'ils ont été des 
vers microscopiques d'une espèce pa r t i cu l i è r e avant de devenir ce qu'i ls m'ont 

paru. E n les anatomisant, je n 'a i découve r t aucune sorte d'enveloppe dont ils pus
sent se dégager , n i a p e r ç u sur le tombeau aucune dépoui l le q u i ait p u leur appar

tenir . Pour éclaircir et approfondir leur origine, i l aurait été nécessa i re , et i l n'a 

pas é té possible, de faire infuser de la chair d u cadavre dans l'eau, ou d'observer 

Sur l u i - m ê m e , dans leur principe, les petits corps mouvants q u i en sont issus. 
» D 'après les traits dont je viens de les d é p e i n d r e , je crois qu'on peut les rappor

ter au premier ordre de Swammerdam. Ceux que j ' a i écrasés n 'ont point exhalé 

de mauvaise odeur sensible; leur couleur n ' é t a b l i t point une d i f fé rence : la qualité 

de l 'endroi t où i ls é ta ien t r esse r rés , les impressions diverses qu' i ls ont reçues, et 

d'autres conditions é t r angè re s , peuvent ê t r e les causes occasionnelles de la confi

guration variable de leurs pores ex té r i eu r s , et des couleurs dont i ls é ta ien t revêtus. 

On sait que les vers de terre, ap rè s avoir é té s u b m e r g é s et avoir res té quelque 

temps dans l'eau, deviennent d 'un blanc de l is q u i s'efface et se t e rn i t quand on 

les a re t i rés , et qu'ils reprennent peu à peu leur p r e m i è r e couleur. Le nombre de 

ces insectes ai lés a é té inconcevable; cela me persuade que leur propagation a 

coû té peu à la nature, et que leurs transformations, s'ils en ont e s suyé , ont d û être 
rapides et bien subites. 

» I l est à remarquer qu'aucune mouche n i aucune autre espèce d'insectes ne 

s'en sont jamais app rochées . Ces animalcules é p h é m è r e s , r e t i r é s de dessous la 

tombe, dont i ls ne s 'é lo ignaient point , pé r i s sa ien t une heure a p r è s , sans doute pour 

avoir seulement c h a n g é d ' é l émen t et de p â t u r e , et je n 'a i p u parvenir, par aucun 
moyen, à les conserver en v ie . 

» J'ai c ru devoir t i rer de la n u i t d u tombeau et de l ' oub l i des temps q u i les a an

n ih i l é s , cette observation pa r t i cu l i è r e et si surprenante. Les objets q u i frappent le 
moins les yeux du vulgaire, et que la plupart des hommes foulent aux pieds, sont 

quelquefois ceux q u i m é r i t e n t le plus d'exercer l 'esprit des philosophes ; car corn-
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ment ont é té produits ces insectes dans u n l ieu où l 'a i r ex t é r i eu r n 'avait n i c o m m u 

nica t ion n i aucune issue ? pourquoi leur g é n é r a t i o n s'est-elle opérée si facilement? 

pourquoi leur propagation a-t-elle é té si grande ? quelle est l 'or igine de ceux q u i , 

a t t a c h é s sur le bord des fentes de l a pierre q u i couvrait le caveau, ne tenaient à la 

v ie qu'en human t l ' a i r que le cadavre exhalait ? d 'où viennent en f in leur analogie 

et leur s imi l i tude avec les moucherons q u i naissent dans le marc d u v i n ? I l sem

ble que plus on s'efforce de rassembler les l u m i è r e s et les découve r t e s d 'un plus 

grand nombre d'auteurs pour r é p a n d r e u n certain j o u r sur toutes ces questions, 

plus leurs jugements p a r t a g é s et combattus les replongent dans l ' obscu r i t é où la 

nature les t ient cachées . 
» Les anciens ont reconnu q u ' i l n a î t constamment et r é g u l i è r e m e n t une foule 

d'insectes ai lés de la pouss i è r e humide des cavernes souterraines (1) . Ces observa

tions, et l 'exemple que je rapporte, é t ab l i s sen t é v i d e m m e n t que telle est la structure 

de ces animalcules, que l 'a i r n'est po in t nécessa i r e à leur vie n i à leur g é n é r a t i o n , 

et on a l i eu de p r é s u m e r qu'elle n'est accélérée , et que la mul t i tude de ceux q u i 

é t a i en t r e n f e r m é s dans le cercueil n'a été si grande, que parce que les substances 

animales q u i sont concen t r ée s p r o f o n d é m e n t dans le sein de la terre, soustraites à 

l 'act ion de l 'a i r , ne souffrent presque po in t de d é p e r d i t i o n , et que les o p é r a t i o n s 

de l a nature n ' y sont t r oub l ée s par aucun d é r a n g e m e n t é t r a n g e r . 

» D'ailleurs nous connaissons des animaux q u i ne sont po in t nécess i t é s de res

pirer notre a i r ; i l y en a q u i v ivent dans la machine pneumatique. E n f i n T h é o -

phraste et Aristote ont c ru que certaines plantes et quelques animaux s'engendrent, 

d ' e u x - m ê m e s , « a n s germe, sans semence, sans l a m é d i a t i o n d'aucun agent e x t é 

r i e u r ; car on ne peut pas dire, selon la supposition de Gassendi et de Lister, que 

les insectes d u cadavre de notre hydropique aient é té fourn i s par les animalcules 
q u i circulent dans l ' a i r , n i par les œ u f s qu i peuvent se t rouver dans les aliments, 

ou par des germes p r éex i s t an t s q u i se sont in t rodui t s dans son corps pendant la 

vie, et q u i ont éclos et se sont m u l t i p l i é s a p r è s sa m o r t . 

» Sans nous a r r ê t e r , pour rendre raison de ce p h é n o m è n e , à tant de s y s t è m e s 

incomplets de ces philosophes, é t a y o n s nos idées de ré f l ex ions physiques d 'un 

Savant naturaliste q u i a p o r t é , dans ce siècle , le f lambeau de la science dans le 

chaos de la nature. Les é l é m e n t s de notre corps sont composés de particules s i m i 

laires et organiques, q u i sont tout à la fois nut r i t ives et productives ; elles ont une 

existence hors de nous, une ve r t u i n t r i n s è q u e i n a l t é r a b l e : en changeant de pos i 

t i o n , de combinaison et de fo rme , leur tissu n i leur masse ne dépé r i s s en t po in t ; 

leurs p rop r i é t é s originelles ne peuvent s ' a l t é re r : ce sont de petits ressorts d o u é s 

d'une force active, en q u i r é s iden t les principes d u mouvement et de l a v i ta l i té , 

q u i ont des rapports i n f i n i s avec toutes les choses c réées , qu i sont susceptibles 

d'autant de changements et de r é s u l t a t s divers qu' i ls peuvent ê t re mis en jeu par 

des causes d i f f é ren te s . Notre corps n'a d ' a d h é r e n c e à la vie qu'autant que ces m o -

(1) Pline, Mit, ml., lib, Xlî, 
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lécules organiques conservent dans leur in tégr i t é leurs qua l i t é s virtuelles et leurs 
facul tés généra t ives , qu'elles se tiennent ar t iculées ensemble dans une proport ion 
exacte, et que leurs actions ra s semblées concourent éga l emen t au m é c a n i s m e géné
ra l ; car chaque partie de n o u s - m ê m e s est u n tout parfait , q u i a u n centre où son 
organisation se rapporte, et d 'où son mouvement progressif et s i m u l t a n é se déve

loppe, se mul t ip l i e et se propage dans tous les points de la substance. 
» Nous pouvons donc dire que ces molécu les organiques, telles que nous les re

p r é s e n t o n s , sont les germes communs, les semences universelles de tous les règnes, 
et qu'elles circulent et sont dé t e rminées en tout l ieu : nous les trouvons dans les 
aliments que nous prenons; nous les humons à chaque instant avec l 'a i r que nous 
respirons : elles s ' ingèren t et s'incorporent en nous ; elles r é p a r e n t par leur éta
blissement local, lorsqu'elles sont dans une q u a n t i t é suffisante, les déperd i t ions de 
notre corps ; et en conjuguant leur action et leur vie pa r t i cu l i è r e , elles se conver
tissent en notre propre nature, et nous p r ê t e n t une nouvelle vie et des forces nou

velles. 
» Mais si leur intus-susception et leur abondance sont telles, que leur quant i té 

excède de beaucoup celle q u i est nécessa i re à l 'entretien et à l'accroissement du 

corps, les particules organiques q u i ne peuvent ê t re absorbées pour ses besoins, 
refluent aux ex t r émi té s des vaisseaux, rencontrent des canaux obl i té rés , se ramas

sent dans quelque réservoi r i n t é r i e u r , et, selon le moule qu i les reçoi t , elles s'assi

mi lent , d i r igées par les lois d'une affini té naturelle et r é c ip roque , et mettent au 

j o u r des espèces nouvelles, des ê t r e s a n i m é s et vivants , et q u i n 'ont peu t -ê t r e point 

eu de modè le s , et q u i n'existeront jamais plus. 
» E t quand en effet sont-elles plus abondantes, plus r amassée s , que lorsque la 

nature accomplit la destruction s p o n t a n é e et parfai te d 'un corps o rgan i sé? Dès 

l ' instant que la vie est é te in te , toutes les mo lécu l e s organiques qu i composent la 

substance vitale de notre corps l u i deviennent excédan te s et superflues ; la mort 
a n é a n t i t leur harmonie et leur rapport , dé t ru i t leur combinaison, rompt les liens 

q u i les e n c h a î n e n t et q u i les unissent ensemble ; elle en f a i t l ' en t i è re dissection et 
la vraie analyse. La m a t i è r e vivante se sépare peu à peu de la m a t i è r e morte; i l 

se f a i t une d iv i s ion réel le des particules organiques et des particules brutes ; celles-
c i , q u i ne sont qu'accessoires, et q u i ne servent que de base et d 'appui aux pre

miè re s , tombent en lambeaux et se perdent dans l a pouss i è re , tandis que les autres 

se dégagean t d ' e l les -mêmes , affranchies de tou t ce q u i les captivait dans leur arran
gement et leur si tuat ion pa r t i cu l i è re , l ivrées à l eu r mouvement intest in , jouissent 
d'une l iber té i l l imi tée et d'une anarchie en t i è r e , et cependant d isc ip l inée , parce 

que la puissance et les lois de la nature survivent à ses propres ouvrages ; elles s'a

moncellent encore, s'anastomosent et s'articulent, forment de petites masses et de 

petits embryons qu i se déve loppen t , et produisent, selon leur assemblage et les 
matrices où elles sont recélées , des corps mouvants, des ê t res a n i m é s et vivants. 
L a nature, d'une m a n i è r e éga l emen t facile, r égu l i è re et s p o n t a n é e , opè re , par la 

m ê m e m é c a n i q u e , la décompos i t i on d 'un corps et la g é n é r a t i o n d 'un autre. 
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)) Si cette substance organique n ' é t a i t effectivement d o u é e de cette f a c u l t é g é n é r a -

t i v e q u i se manifeste d'une f a ç o n si authentique dans tou t l 'univers , comment pour 

raient éc lore ces animalcules qu 'on d é c o u v r e dans nos v i scè res les plus cachés , dans 

les vaisseaux les plus petits? Comment, dans des corps insensibles, sur des cendres 

i n a n i m é e s , au centre de la pour r i tu re et de la mor t , dans le sein des cadavres q u i re

posent dans une n u i t et u n silence imperturbables, n a î t r a i t en si peu de temps une 

s i grande m u l t i t u d e d'insectes si dissemblables à e u x - m ê m e s , q u i n 'ont r ien de 

c o m m u n que leur origine, et que Leeuwenhoek et M . de R é a u m u r ont tou jours t r o u 

v é s d'une figure plus é t r a n g e , et d'une forme plus d i f f é r e n t e et plus extraordinaire? 

» I l y a des q u a d r u p è d e s q u i sont remplis de lentes. Le P. Ki rcher (1) a a p e r ç u , 

à l 'aide d 'un microscope, dans les feuilles de sauge, une espèce de r é s e a u tissu 
comme une toile d ' a r a i g n é e , dont toutes les mail les montra ient u n nombre i n f i n i 

de petits animalcules. Swammerdam a v u le cadavre d 'un an imal q u i f o u r m i l l a i t 

d 'un m i l l i o n de vers ; leur q u a n t i t é é ta i t si prodigieuse, q u ' i l n ' é t a i t pas possible 

d'en d é c o u v r i r les chairs q u i ne pouvaient suffire pour les n o u r r i r ; i l semblait à cet 

auteur qu'elles se t ransformaient toutes en vers. 

» Mais si ces m o l é c u l e s organiques sont communes à tous les ê t r e s , si leur 
essence et leur action sont indestructibles, ces petits animaux devraient toujours 

ê t r e d 'un m ê m e genre et d'une m ê m e forme ; ou si elle d é p e n d de leur combinaison, 

d ' o ù v ien t qu' i ls ne var ient pas à l ' i n f i n i dans le m ê m e corps? pourquoi enf in ceux 

de notre cadavre ressemblaient-ils aux moucherons q u i sortent du marc du v i n ? 
» S'il est v r a i que l 'act ion p e r p é t u e l l e et unanime des organes v i t aux d é t a c h e et 

dissipe à chaque instant les parties les plus subtiles et les plus épurées de notre 
substance; s ' i l est nécessa i re que nous r é p a r i o n s journel lement les d é p e r d i t i o n s 

immenses qu'elle souffre par les é m a n a t i o n s ex t é r i eu re s et par toutes les voies 

exc ré to i r e s ; s ' i l f au t enf in que les parties nu t r i t ives des aliments, ap rè s avoir r e ç u 

les coctions de toutes les é l a b o r a t i o n s que l ' énerg ie de nos v i scères leur fa i t subir , 

se modi f ien t , s'assimilent, s'affermissent et i n h é r e n t aux ex t r émi t é s des tuyaux 

capillaires, j u s q u ' à ce qu'elles en soient chassées et r e m p l a c é e s à leur tour par d'au

tres qu i en sont amovibles, nous sommes indui t s à croire que la partie substan

tielle et v ivante de notre corps doi t a c q u é r i r le c a r a c t è r e des aliments que nous 

prenons, et doi t teni r et emprunter d'eux les q u a l i t é s fonc i è re s et plastiques qu'elles 

p o s s è d e n t . 

» L a qua l i t é , l a q u a n t i t é de l a chair, d i t M . de B u f f o n (1) , var ient suivant les 

d i f fé ren tes nourr i tures . Cette m a t i è r e organique que l ' an imal assimile à son corps 

par la n u t r i t i o n n'est pas absolument i nd i f f é r en t e à recevoir telle ou telle m o d i f i 

ca t ion; elle ret ient quelques ca rac tè res de l 'empreinte de son premier é t a t , et agit 

par sa propre forme sur celle du corps o r g a n i s é qu'elle nour r i t . . . L ' o n peut donc 

p r é s u m e r que des animaux auxquels on ne donnerait jamais que la m ê m e espèce 

(i) Scrut. pert., sect. I , cap. 7, experim, 3; et Mund. subterran, lib XII, 
(2) Histoire naturelle du cerf. 
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de nourr i ture prendraient en assez peu de temps une teinture des qua l i t é s de cette 
nourr i ture. . . Ce ne serait plus la nourr i ture qu i s'assimilerait en entier à la forme 
de l 'animal , mais l 'animal qu i s'assimilerait en partie à la forme de la nourri ture. 

i » E n effet, puisque les molécules nutr i t ives et organiques ourdissent la trame des 
fibres de notre corps, puisqu'elles fournissent la source des esprits, d u sang et des 
humeurs, et qu'elles se r égénè ren t chaque jour , i l est plausible de penser qu ' i l doit 

acqué r i r le m ê m e t e m p é r a m e n t qu i r é su l t e d ' e l l e s -mêmes . A ins i , à la rigueur, et 
dans u n certain sens le t e m p é r a m e n t d 'un ind iv idu doit souvent changer, être 
t a n t ô t éne rvé , t a n t ô t for t i f ié par la qua l i t é et le m é l a n g e var ié des aliments dont i l 
se nour r i t . Ces inductions conséquen tes sont relatives à la doctrine d'Hippocrate, 
q u i , pour corriger l 'excès du t e m p é r a m e n t , ordonne l'usage d'une nourr i ture con
traire à sa consti tution. 

» Le corps d 'un homme q u i mange habituellement d 'un mixte quelconque con
tracte donc insensiblement les p ropr ié t é s de ce mixte , et, p é n é t r é des m ê m e s pr in
cipes, devient susceptible des m ê m e s d é p r a v a t i o n s et de tous les changements 
auxquels i l est sujet. Redi ayant ouvert u n meunier peu de temps ap rè s sa mort, 
t rouva l'estomac, le colon, le c œ c u m et toutes les entrailles, remplis d'une quan
t i té prodigieuse de vers e x t r ê m e m e n t petits, q u i avaient la t ê t e ronde et la queue 
a iguë , parfaitement ressemblants à ceux qu'on observe dans les infusions de farine 

et d 'épis de b lé . A ins i nous pouvons dire d'une personne q u i fa i t u n usage immo

déré du v i n , que les particules nutr i t ives qu i deviennent la masse organique de 
son corps, sont d'une nature vineuse, q u ' i l s'assimile peu à peu et se transforme 

en elles, et que r ien n ' e m p ê c h e , en se d é c o m p o s a n t , qu'elles ne produisent les 
m ê m e s p h é n o m è n e s q u i arr ivent au marc du v i n . 

» On a l ieu de conjecturer q u ' a p r è s que le cadavre a été i n h u m é dans le caveau, 

l a q u a n t i t é des insectes q u ' i l a produits a d i m i n u é , parce que ceux q u i étaient 
placés au dehors sur les fentes de la pierre, savouraient les particules organiques 

q u i s'exhalaient en vapeurs et dont i ls se repaissaient, puisqu'ils ont pé r i dès qu'ils 
en ont été sevrés . Si le cadavre e û t res té enseveli dans la fosse, o ù i l n ' e û t souffert 
aucune é m a n a t i o n n i aucune perte, celles qu i se sont diss ipées par les ouvertures, 
et celles qu i ont é té absorbées pour l 'entretien et pour la vie des animalcules fug i 
t i f s qu i y é ta ient a r r ê t é s , auraient servi à la g é n é r a t i o n d 'un plus grand nombre; 

car i l est év ident que lorsqu'une substance organique se d é m o n t e , et que les parties 

qui la composent se sépa ren t et semblent se découdre , de quelque m a n i è r e que leur 

dépé r i s semen t se fasse, a b a n d o n n é e s à leur action naturelle, elles sont nécessitées à 

produire des animalcules particuliers à e l l e s - m ê m e s . Ces faits sont vér i f iés par une 
suite d'observations exactes. I l est certain qu'ordinairement les corps des animaux 

herbivores et frugivores, dont l ' ins t inct d é t e r m i n e la p â t u r e et règle l ' appét i t , sont 
couverts, après la mor t , des m ê m e s insectes qu 'on voi t voltiger et abonder sur les 
plantes et les f ru i t s pourris dont i ls se nourrissent; ce qu i est d'autant plus digne 
de recherche et facile à remarquer, qu 'un grand nombre d'entre eux ne vivent que 

d'une seule plante ou des f ru i t s d'un m ê m e genre. D'habiles naturaRstes se sont 
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Servis de cette voie d'analogie pour d é c o u v r i r les vertus des plantes, et Fabius Co-

l u m n a a c ru devoir at t r ibuer les m ê m e s p r o p r i é t é s et le m ê m e c a r a c t è r e à toutes 

celles q u i servent d'asile et de p â t u r e à la m ê m e espèce d'insecte, et les a r a n g é e s 

dans la m ê m e classe. 

» Le P. Bonanni , q u i d é f e n d la g é n é r a t i o n s p o n t a n é e , soutient que toute f leur 

p a r t i c u l i è r e , toute m a t i è r e diverse, produi t par la p u t r é f a c t i o n constamment et n é 

cessairement une certaine espèce de vers. E n effet, tous les corps o r g a n i s é s q u i ne 

d é g é n è r e n t po in t , q u i ne se d é n a t u r e n t par aucun moyen , et q u i v iven t toujours 

d'une m a n i è r e r é g u l i è r e et un i fo rme , ont une f a ç o n d ' ê t r e q u i leur est p a r t i c u l i è r e , 

et des a t t r ibuts immuables q u i les ca rac t é r i sen t . Les m o l é c u l e s nut r i t ives qu ' i ls 

puisent en tou t temps dans une m ê m e source, conservent une s imi l i tude , une sa

l u b r i t é , une analogie, une forme et des dimensions q u i leur sont communes ; par

fai tement semblables à celles q u i constituent leur substance organique, elles se 

t rouvent toujours chez eux sans alliage, sans aucun m é l a n g e h é t é r o g è n e . L a m ê m e 

force d is t r ibut ive les porte, les assortit, les applique, les adapte et les contient dans 

toutes les parties avec une exactitude égale et une justesse s y m é t r i q u e ; elles subis

sent peu de changements et de p r é p a r a t i o n s ; leur disposit ion, leur arrangement, 

leur é n e r g i e , leur contexture et leurs f acu l t é s i n t r i n s è q u e s , ne sont a l t é r ée s que le 

moins q u ' i l est possible, tan t elles approchent d u t e m p é r a m e n t et de la nature d u 

corps qu'elles maint iennent et qu'elles reproduisent ; et lorsque l 'âge et les in jures 

d u temps, quelque é t a t f o r c é ou u n accident i m p r é v u et extraordinaire, viennent à 

saper et à d é t r u i r e leur assemblage, elles jouissent encore, en se d é s u n i s s a n t , de 

leur s imp l i c i t é , de leur h o m o g é n é i t é , de leur rapport essentiel, de leur act ion u n i -

voque ; elles conservent une propension éga le , une aptitude naturelle, une a f f in i t é 

puissante q u i leur est géné ra l e et q u i les re jo in t , les conjugue et les ident i f ie en

semble de la m ê m e m a n i è r e , et suscite et fo rme une combinaison d é t e r m i n é e , ou 

u n ê t r e o r g a n i s é dont la structure, les q u a l i t é s , la d u r é e et la vie sont relatives à 

l 'harmonie p r i m i t i v e q u i les dist ingue, et au mouvement généra t i f q u i les anime et 

les reviv i f ie . Tous les ind iv idus de la m ê m e espèce , q u i reconnaissent la m ê m e 

origine, q u i sont g o u v e r n é s par les m ê m e s principes, f o r m é s selon les m ê m e s lois, 

é p r o u v e n t les m ê m e s changements et s'assimilent avec la m ê m e r é g u l a r i t é . 

» Ces product ions effectives, surprenantes et invariables, sont de l'essence m ê m e 

des ê t r e s . On pour ra i t , a p r è s une analyse exacte et par une m é t h o d e s û r e , ranger 

des classes, p r évo i r et fixer les g é n é r a t i o n s microscopiques futures , tous les ê t r e s ani 

m é s invis ibles , dont la naissance et la vie sont s p o n t a n é e s , en d é m ê l a n t le c a r a c t è r e 

g ô n é r i q u e e t par t icu l ie r des particules i n t é g r a n t e s q u i composentles substances orga

n i s é e s dont elles é m a n e n t , s i le m é l a n g e et l'abus que nous faisons des choses c réées 

n 'avaient b o u l e v e r s é l 'ordre p r i m i t i f d u globe que nous habitons ; si nous n'avions 

perver t i , a l i é n é , f a i t avorter les productions naturelles. Mais l 'ar t et l ' industr ie des 

hommes, presque tou jours funestes aux arrangements méd i t é s par la nature, à force 

d'all ier des substances h é t é r o g è n e s , disparates et incompatibles, ont épu i sé les pre

m i è r e s espèces q u i en sont issues, et o n t v a r i é à l ' i n f i n i , par la succession des 
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temps, leg combinaisons i r régul ières des masses organiques et la Suite des généra 

tions qui en dépenden t . 
» C'est ainsi que telle est la cha îne qu i l ie tous les ê t res et les événemen t s naturels, 

qu'en portant le désordre dans les substances existantes, nous dé t é r io rons , nous 
dé f igurons , nous changeons encore celles q u i en n a î t r o n t à l 'avenir ; car la façon 
d 'ê t re actuelle ne comprend pas tous les é ta t s possibles. Toutes les fois que la santé 
du corps et que l ' in tégr i té de ses fonctions s 'a l tèrent vivement, parce que la masse 
du sang est atteinte de quelque qual i té vicieuse, ou que les humeurs sont perverties 
par u n mé lange ou u n levain corrupteur, on ne doit imputer ces accidents funestes 
qu ' à la dégénérescence des molécu les organiques ; leur relation, leur équi l ibre , leur 
juxta-posi t ion, leur assemblage et leur action, ne se d é r a n g e n t qu'autant qu'elles 
sont affectées d'une dé té r io ra t ion pa r t i cu l i è re , qu'elles prennent une modification 

d i f férente , qu'elles sont agi tées par des mouvements d é s o r d o n n é s , i r régu l ie r s et 
extraordinaires; car la maladie é b r a n l e leur arrangement, i n f i r m e leur tissu, 

émousse leur ac t iv i té , amor t i t leurs dispositions salubres, et exalte les principes 

hé t é rogènes et destructeurs qu i les inf ic ient . 
» On comprend par là combien i l est dangereux de manger de la chair des ani

maux morts de maladie ; une petite q u a n t i t é d'une substance viciée et contagieuse 
parvient à péné t re r , à corrompre et à d é n a t u r e r toute la masse vitale de notre corps, 

trouble son m é c a n i s m e et ses sensations, et change son existence, ses proportions 

et ses rapports. 
)) Les mutations diverses qu'elle ép rouve souvent se manifestent sensiblement 

pendant la vie : tant de sortes de vers q u i s'engendrent dans nos viscères, et la 
maladie péd icu la i r e , ne sont-i ls pas des preuves d é m o n s t r a t i v e s de ces transfor

mations et de ces a l i éna t ions f r é q u e n t e s ? Dans les ép idémies ne regardons-nous 

pas les vers q u i sortent avec les m a t i è r e s exc rémen t i t i e l l e s comme u n symptôme 
essentiel q u i dés igne le degré é m i n e n t de d é p r a v a t i o n où sont po r t ées les particules 

i n t é g r a n t e s substantielles et spiritueuses des humeurs ? E t qu'est-ce que c'est que 
ces particules, si ce n'est les mo lécu le s organiques qui , d i f f é r e m m e n t modifiées, 
affinées et foulées par la force systaltique des vaisseaux, nagent dans u n véhicule 
qu i les e n t r a î n e dans le torrent de la circulat ion ? 

» Ces d é p r a v a t i o n s malignes que contractent nos humeurs, ou les particules 
i n t ég ran t e s et essentielles q u i les constituent, s'attachent et i n h é r e n t tellement en 

elles, qu'elles pe r sévè ren t et se p e r p é t u e n t au delà d u t r é p a s . I l semble que la vie 

ne soit qu 'un mode du corps ; sa dissolution ne p a r a î t ê t r e qu 'un changement d'é

tat, ou une suite et une c o n t i n u i t é des m ê m e s r é v o l u t i o n s et des dé rangements 

qu ' i l a soufferts, et qu i ont c o m m e n c é de s 'opérer pendant la maladie, q u i s 'achè

vent et se consomment après la mor t . Ces modifications s p o n t a n é e s des molécules 
organiques et ces productions vermineuses ne paraissent le plus souvent qu'alors: 
rarement, et ce n'est que dans les maladies violentes et les plus e n v e n i m é e s où leur 

dégénérescence est accélérée , qu'elles se déve loppen t plus t ô t en nous. Nos plus 

vives misè res sont donc cachées dans les horreurs du tombeau, et nos plus grands 
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maux ne se réalisent, ne s'effectuent et ne parviennent à leur comble que lorsque 

nous ne les sentons plus. 

» J'ai vu depuis peu un cadavre qui se couvrit, bientôt après la mort, de petits 

vers blancs, ainsi qu'il est remarqué dans l'observation citée ci-dessus. J'ai eu lieu 

d'observer, en plusieurs circonstances, que la couleur, la figure, la forme de ces 

animalcules, varient suivant l'intensité et le genre des maladies. 

» C'est ainsi que les substances organisées se transforment et ont différentes ma

nières d'être, et que cette multitude infinie d'insectes concentrés dans l'intérieur 

de la terre et dans les endroits les plus infects et les plus t é n é b r e u x , sont é v o q u é s , 

naissent et continuent à se repaître des débris et des dépouilles de l'humanité. L'u

nivers vit de lui-même, et tous les êtres, en périssant, ne font que rendre à la na

ture les parties organiques et nutritives qu'elle leur a prêtées pour exister : tandis 

que notre âme, du centre de la corruption, s'élance au sein de la Divinité, notre 

corps porte encore après la mort l'empreinte et les marques de ses vices et de ses 

dépravations ; et pour finir enfin par concilier la saine philosophie avec la religion, 

nous pouvons dire que jusqu'aux plus sublimes découvertes de la physique tout 

nous ramène à notre néant. » 

Je ne puis qu'approuver ces raisonnements de M. Moublet, pleins de discerne

ment et de sagacité ; il a très-bien saisi les principaux points de mon système sur 

la reproduction, et je regarde son observation comme une des plus curieuses qui 

aient été faites sur la génération spontanée (1). Plus on observera la nature de près, 

(1) On peut voir plusieurs exemples de la génération spontanée de quelques insectes dans différentes parties du 
corps humain, en consultant les ouvrages de M. Andry, et de quelques autres observateurs qui se sont efforcés 
sans succès de les rapporter à des espèces connues, et qui tâchaient d'expliquer leur génération, en supposant que 
les œufs de ces insectes avaient été respirés ou avalés par les personnes dans lesquelles ils se sont trouvés : 
mais cette opinion, fondée sur le préjugé que tout être vivant ne peutvenir que d'un œuf,se trouve démentie par 
les faits même que rapportent ces observateurs. Il est impossible que des œufs d'insectes, respirés ou avalés, ar-
riventdans le foie,dans les veines,dansles sinus,etc.; et d'ailleurs plusieurs deces insectes trouvés dans l'intérieur 
du corps de l'homme et des animaux, n'ont que peu ou point de rapport avec les autres insectes, et doivent, sans 
contredit, leur origine et leur naissance à une génération spontanée. Nous citerons ici deux exemples récents : le 
premier de M. le président H...., qui a rendu par les urines un petit crustacé assez semblable à une crevette ou 
chevrette de mer, mais qui n'avait que trois lignes ou trois lignes et demie de longueur. Monsieur son fils a eu la 
bonté de me faire voir cet insecte, qui n'était pas le seul de cette espèce que M. son père avait rendu par les 
urines, et précédemment il avait rendu par le nez, dans un violent élernument, une espèce de chenille qu'on n'a 
pas conservée, et que je n'ai pu voir. 

Un autre exemple est celui d'une demoiselle du Mans, dont M. Vétillard, médecin de cette ville, m'a envoyé le 
détail par sa lettre du 6 juillet 1771, dont voici l'extrait: 

Mademoiselle Cabaret, demeurant au Mans, paroisse Notre-Dame de La Couture, âgée de trente et quelques 
années, était malade depuis environ trois ans, et au troisième degré, d'une phthisie pulmonaire, pour laquelle je 
lui avais fait prendre le lait d'ànesse le printemps et l'automne 4759. Je l'ai gouvernée en conséquence depuis ce 
temps. 

» Le 8 juin dernier, sur les onze heures du soir, la malade, après de violents efforts occasionnés (disait-elle) 
par un chatouillement vif et extraordinaire au creux de l'estomac, rejeta une partie de rôtie au sucre qu'elle avait 
prise dans l'après-dlnée. Quatre personnes présentes alors avec des lumières pour secourir la malade, qui croyait 
être à sa dernière heure, aperçurent quelque chose remuer autour d'une parcelle de pain sortant de la bouche 
de la malade ; c'était un insecte qui, par le moyen d'un grand nombre de pattes, cherchait à se détacher du petit 
morceau de pain qu'il entourait en forme de cercle. Dans l'instant les efforts cessèrent, et la malade se trouva sou
lagée ; elle réunit son attention à la curiosité et à l'étonnement des quatre spectatrices qui reconnaissaient à cet 
insecte la figure d'une chenille : elles la ramassèrent dans un cornet de papier qu'elles laissèrent dans la cham
bre de la malade. Le lendemain, à cinq heures du matin, elles me firent avertir de ce phénomène, que j'allai aus-
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et plus on reconna î t r a q u ' i l se reproduit en petit beaucoup plus d 'ê t res de cette 
façon que de toute autre. On s'assurera de m ê m e que cette m a n i è r e de généra t ion 
est non-seulement la plus f r équen te et la plus généra le , mais encore la plus an
cienne, c 'es t -à-dire la p remiè re et la plus universelle : car supposons pour un 

instant q u ' i l p l û t au souverain Ê t r e de supprimer la vie de tous les individus 
actuellement existants, que tous fussent f rappés de mor t au m ê m e instant, les 

sitôt examiner. L'on me présenta une chenille, qui d'abord me parut morte ; mais l'ayant réchauffée avec mon ba
leine, elle reprit vigueur, et se mit à courir sur le papier. 

» Après beaucoup de questions et d'objections faites à la malade et aux témoins, je me déterminai à tenter quel-
ques expériences, et à ne point mépriser, dans une affaire de physique, le témoignage de cinq personnes, qui 
toutes m'assuraient un même fait et avec les mêmes circonstances. 

• L'histoire d'un ver-chenille rendu par un grand-vicaire d'Àlais, que je me rappelai avoir lue dans l'ouvrage de 
M. Andry, contribua à me faire regarder Ja chose comme possible... 

» J'emportai la chenille chez moi dans une boîte de bois, que je garnis d'étoffe et que je perçai en différents en
droits; je mis dans la boîte des feuilles de différentes plantes légumineuses que je choisis bien entières, afin 
de m'apercevoir auxquelles elle se serait attachée: j'y regardai plusieurs fois dans la journée; voyant qu'aucune 
ne paraissait de son goût, j'y substituai des feuilles d'arbres et d'arbrisseaux que cet insecte n'accueillit pas mieux. 
Je retirai toutes ces feuilles intactes, et je trouvai à chaque fois le petit animal monté au couvercle de la boîte 
Comme pour éviter la verdure que je lui avais présentée. 

» Le 9 au soir, sur les 6 heures, ma chenille était encore à jeun, depuis onze heures la veille, qu'elle était sortie 
de l'estomac : je tentai alors de lui donner les mêmes aliments que ceux dont nous nous nourrissons ; je commençai 
par lui présenter le pain en rôtie avecle vin, l'eau et le sucre, tel que celui autour duquel on l'avait trouvée attachée : 
elle fuyait à toutes jambes; le pain sec, différentes espèces de laitage, différentes viandes crues, différents 
fruits; elle passait par-dessus sans s'en embarrasser et sans y toucher; le bœuf et le veau cuits, un peu chauds, elle 
s'y arrêta, mais sans en manger. Voyant mes tentatives inutiles, je pensai que si l'insecte était élevé dans l'esto
mac, les aliments ne passaient dans ce viscère qu'après avoir été préparés par la mastication, et conséquemment 
étant empreints des sucs salivaires; qu'ils étaient de goûl différent, et qu'il fallait lui offrir des aliments mâchés, 
comme plus analogues à sa nourriture ordinaire : après plusieurs expériences de ce genre faites et répétées sans 
succès, je mâchai du bœuf etlelui présentai, l'insecte s'y attacha, l'assujettit avec ses pattes antérieures, et j'eus, 
avec beaucoup d'autres témoins, la satisfaction de le voir manger pendant deux minutes, après lesquelles il aban
donna cet aliment, et se remit à courir. Je lui en donnai de nouveau maintes et maintes fois sans succès. Je mâ
chai du veau, l'insecte affamé me donna à peine le temps de le lui présenter ; il accourut à cet aliment, s'y attacha, 
et ne cessa de manger pendant une demi-heure. I l était environ huit heures du soir; et cette expérience se fit 
en présence de huit à dix personnes dans la maison de la malade, chez laquelle je l'avais reporté. I l est bon de 
faire observer que les viandes blanches faisaient partie du régime que j'avais prescrit i. celte demoiselle, et qu'elles 
étaient sa nourriture ordinaire: aussi le poulet mâché s'est-il également trouvé du goût de ma chenille. 

» Je l'ai nourrie de cette manière depuis le 8 juin jusqu'au 27, qu'elle périt par accident, quelqu'un l'ayant lais
sée tomber par terre, à mon grand regret; j'aurais été fort curieux de savoir si cette chenille se serait métamor
phosée, et comment. Malgré mes soins et mon attention à la nourrir selon son goût, loin de profiter pendant les 
dix-neuf jours que je l'ai conservée, elle a dépéri de deux lignes en longueur et d'une demi-ligne en largeur: je 
la conserve dans l'esprit-de-vin. 

Depuis le 17 juin jusqu'au 22, elle fut paresseuse, languissante ; ce n'était qu'en la réchauffant avec mon ha
leine que je la faisais remuer ; elle ne faisait que deux ou trois petits repas dans la journée, quoique je lui présen
tasse de la nourriture bien plus souvent. Cette langueur me fit espérer de la voir changer de peau, mais inutile
ment: vers le 22, sa vigueur et son appétit revinrent sans qu'elle eût quitté sa dépouille. 

» ^fus de deux cents personnes de toutes conditions ont assisté à ses repas, qu'elle recommençait dix à douze 
fois le jour, pourvu qu'on lui donnât des mets selon son goût et récemment mâchés ; car sitôt qu'elle avait aban
donné un morceau, el!e n'y revenait plus. Tant qu'elle a vécu, j'ai continué tous les jours de mettre dans sa boîte 
différentes espèces de feuilles sans qu'elle en ait accueillijaucune...; et il est de fait incontestable que cet insecte 
ne s'est nourri que de viande depuis le 9 juin jusqu'au 27. 

«Je ne crois pas que jusqu'à présenties naturalistes aient remarqué que les chenilles ordinaires vivent de 
viande ; j'ai fait chercher et j'ai cherché moi-même des chenilles de toutes les espèces, je les ai fait jeûner plu
sieurs jours, et n'en ai trouvé aucune qui ait pris goût à la viande crue, cuite ou mâchée... 

» Notre chenille a donc quelque chose de singulier, et qui mériterait d'être observé, ne serait-ce que son goût 
pour la viande; encore fallait-il qu'elle fût récemment mâchée, autre singularité... Vivant dans l'estomac, elle était 
accoutumée à un grand degré de chaleur, et je ne doute pas que le degré de chaleur moindre de l'air'où elle se 
trouva lorsqu'elle fut rejetée, na soit la cause de cet engourdissement où je la trouvai le matin, et qui me la fit 
croire morte ; je ne la tirai de cet état qu'en l'échauffant avec mon haleine, moyen dont je me suis toujours servi 
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m o l é c u l e s organiques ne laisseraient pas de survivre à cette m o r t universelle; le 

nombre de ces m o l é c u l e s é t a n t tou jours le m ê m e , et leur essence indestructible 

aussi permanente que celle de la m a t i è r e brute que r i en n 'aurai t a n é a n t i e , l a nature 

p o s s é d e r a i t tou jours la m ê m e q u a n t i t é de v ie , et l ' on verra i t b i e n t ô t p a r a î t r e des 

espèces nouvelles q u i remplaceraient les anciennes; car les m o l é c u l e s organiques 

vivantes se t rouvant toutes en l i be r t é , et n ' é t a n t n i p o m p é e s n i abso rbées par 

aucun moule subsistant, elles pourraient t ravai l ler la m a t i è r e brute en grand, p r o 

dui re d'abord une i n f i n i t é d ' ê t res o rgan i sés , dont les uns n 'auraient que la f a c u l t é 

de c ro î t r e et de se n o u r r i r , et d'autres plus parfaits q u i seraient d o u é s de la f a c u l t é 

de se reproduire. Ceci nous pa ra î t clairement i n d i q u é par le t r ava i l que ces m o l é 

cules fon t en petit dans la p u t r é f a c t i o n et dans les maladies p é d i c u l a i r e s , o ù s'en

gendrent des ê t r e s q u i ont la puissance de se reproduire; la nature ne pour ra i t 

manquer de faire alors en grand ce qu'elle ne f a i t a u j o u r d ' h u i qu'en pet i t , parce 

que la puissance de ces m o l é c u l e s organiques é t a n t proport ionnel le à leur nombre 

et à leur R b e r t é , elles formeraient de nouveaux moules i n t é r i e u r s , auxquels elles 

donneraient d'autant plus d'extension, qu'elles se trouveraient concourir en plus 

grande q u a n t i t é à la f o r m a t i o n de ces moules, lesquels p r é s e n t e r a i e n t dès lors une 

nouvelle nature vivante, p e u t - ê t r e assez semblable à ceRe que nous connaissons. 

Ce remplacement de la nature vivante ne serait d'abord que t r è s - i n c o m p l e t ; 

mais avec le temps tous les ê t res q u i n 'auraient pas la puissance de se reproduire 

d i s p a r a î t r a i e n t ; tous les corps imparfa i tement o r g a n i s é s , toutes les espèces d é f e c 
tueuses s ' évanou i r a i en t , et i l ne resterait, comme i l ne reste au jou rd 'hu i , que les 

moules les plus puissants, les plus complets, soit dans les animaux, soit dans les 

v é g é t a u x ; et ces nouveaux ê t r e s seraient, en quelque sorte, semblables aux anciens, 

parce que la m a t i è r e brute et la m a t i è r e vivante é t a n t toujours la m ê m e , i l en 

r é su l t e r a i t le m ê m e p lan g é n é r a l d'organisation et les m ê m e s va r i é t é s dans les formes 

p a r t i c u l i è r e s . On doi t seulement p r é s u m e r , d ' ap r è s notre h y p o t h è s e , que cette n o u 

velle nature serait r ape t i s sée , parce que la chaleur d u globe est une puissance q u i 

in f lue sur l ' é t endue des moules; et cette chaleur du globe n ' é t a n t plus aussi for te 

au jourd 'hu i qu'elle l ' é ta i t au commencement de notre nature vivante, les plus 

quand elle m'a paru avoir moins de vigueur. Peut-êlre aussi le manque de chaleur a-t-il été la cause qu'elle n'a 
point changé de peau, qu'elle a sensiblement dépéri pendant le temps que je l'ai conservée... 

» Cette chenille était brunâtre, avec des bandes longitudinales plus noires ; elle avait seize jambes, et marchait 
comme les autres chenilles ; elle avaitde petites aigrettes de poil, principalement sur les anneaux de son corps... 
la tête noire, brillante, écailleuse, divisée par un sillon en deux parties égales ; ce qui pourrait faire prendre ces 
deux parties pour les deux yeux. Cette tête est attachée au premier anneau. Quand la chenille s'allonge on aper
çoit entre la côte et le premier anneau un intervalle membraneux d'un blanc sale, que je croirais être le cou, si, 
entre les autres anneaux, je n'eusse pas distingué cet intervalle qui est surtout sensible entre le premier et le se
cond, et le devient moins à proportion de l'éloignement de la tête. 

» Dans le devant delà tête on aperçoit un espace triangulaire blanchâtre, au bas duquel est une partie noire 
écailleuse, comme celle qui forme les deux angles supérieurs. On pourrait regarder celle-ci comme une espèce 
de museau... 

» Fait au Mans, le 6 juillet 17C1. 

Cette relation est appuyée d'un certificat signé de la malade, de sou médecin, et de quatre autres témoins. 
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grandes espèces pourraient bien ne pas n a î t r e , ou ne pas arriver à leurs dimen

sions. 
Nous en avons presque u n exemple dans les animaux de l 'Amér ique mér id io 

nale : ce continent qu i ne t ient au reste de la terre que par la c h a î n e é t ro i te et mon-
tueuse de l ' isthme de Panama, et auquel manquent tous les grands animaux nés 
dans les premiers temps de la forte chaleur de la terre, ne nous p résen te qu'une 
nature moderne dont tous les moules sont plus petits que ceux de la nature plus 
ancienne dans l'autre continent; au heu de l ' é léphant , du rh inocé ros , de l 'hippo
potame, de la girafe et du chameau, qu i sont les espèces insignes de la nature dans 
le vieux continent, on ne trouve dans le nouveau, sous la m ê m e lati tude, que le 
tapir, le cabiai, le lama, la vigogne, qu'on peut regarder comme leurs représen
tants dégénérés , déf igurés , rapet issés , parce qu'i ls sont n é s plus tard, dans un temps 
o ù la chaleur du globe éta i t dé jà d i m i n u é e . E t aujourd 'hui que nous nous trouvons 
dans le commencement de l ' a r r iè re -sa i son de la chaleur du globe, si, par quelque 
grande catastrophe, la nature vivante se t rouvai t dans la nécess i té de remplacer 

les formes actuellement existantes, elle ne pourrai t le faire que d'une manière 
encore plus imparfai te qu'elle l'a fa i t en A m é r i q u e ; ses productions n ' é t a n t aidées, 
dans leur déve loppement , que de la faible chaleur de la t e m p é r a t u r e actuelle du 
globe, seraient encore plus petites que celles du nouveau continent. 

Tout philosophe sans p ré jugés , tout homme de bon esprit qu i voudra l ire avec 
attention ce que j ' a i écri t dans plusieurs autres endroits de ce volume, au sujet de 
la nu t r i t i on , de la géné ra t ion , de la reproduction, et qu i aura m é d i t é sur la puis

sance des moules in t é r i eu r s , adoptera sans peine cette poss ib i l i té d'une nouvelle 
nature dont j e n 'ai fa i t l 'exposition que dans l ' hypo thèse de la destruction générale 

et subite de tous les ê t res subsistants ; leur organisation dé t ru i t e , leur vie éteinte, 
leurs corps décomposés , n é seraient pour la nature que des formes anéan t ies , qui 
seraient b ien tô t r emplacées par d'autres formes, puisque les masses générales de 

la m a t i è r e vivante et de la m a t i è r e brute sont et seront toujours les m ê m e s , puisque 

cette m a t i è r e organique vivante survi t à toute m o r t et ne perd jamais son mou

vement, son ac t iv i té , n i sa puissance de modeler l a m a t i è r e brute et d'en former 

des moules in t é r i eu r s , c ' es t -à -d i re des formes d'organisation capables de croî t re , de 

se développer et de se reproduire. Seulement on pourrai t croire avec assez de fon
dement que la q u a n t i t é de la ma t i è r e brute, qu i a toujours été i m m e n s é m e n t plus 

grande que celle de la ma t i è r e vivante, augmente avec le temps, tandis qu'au con
traire la q u a n t i t é d e l à m a t i è r e vivante d iminue et diminuera toujours de plus en 

plus, à mesure que la terre perdra, par refroidissement, les t r é so r s de sa chaleur, 
qu i sont en m ê m e temps ceux de sa fécond i t é et de toute v i ta l i t é . 

Car d 'où peuvent venir pr imi t ivement ces molécu le s organiques vivantes? Nous 
ne connaissons dans la nature qu 'un seul é l émen t actif; les trois autres sont pure
ment passifs, et ne prennent de mouvement qu'autant que le premier leur en 
donne. Chaque atome de l u m i è r e ou de feu suffit pour agiter et péné t re r un ou 

plusieurs autres atomes d'air, de terre ou d'eau; et c o m m e i l se j o i n t à la force i m -
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pulsive de ces atomes de chaleur une force attractive, r é c i p r o q u e et commune à 

toutes les parties de la m a t i è r e i l est a i sé de concevoir que chaque atome b r u t et 

passif devient actif et v ivan t au moment q u ' i l est p é n é t r é dans toutes ses d imen

sions par l ' é l é m e n t v i v i f i a n t . Le nombre des m o l é c u l e s vivantes est donc en m ô m e 

raison que celui des é m a n a t i o n s de cette chaleur douce, qu 'on doi t regarder 

comme l ' é l é m e n t p r i m i t i f de l a vie . 
Nous n'ajouterons r i en à ces r é f l ex ions , elles ont besoin d'une profonde connais

sance de l a nature, et d 'un d é p o u i l l e m e n t entier de t ou t p r é j u g é , pour ê t r e adop

t é e s , m ê m e pour ê t r e senties : ainsi u n plus grand d é v e l o p p e m e n t ne suf f i ra i t pas 

encore à l a p lupa r t de mes lecteurs, et serait superf lu pour ceux q u i peuvent 

m'entendre. 

CHAPITRE X. 

DE LA FORMATION DU FŒTUS. 

Il paraît certain parles observations de Verrheyen, quia trouvé de la semence de 

taureau dans la matrice de la vache ; par celles de Ruysch, de Fallope et d'autres 

anatomistes, q u i ont t r o u v é de celle de l 'homme dans la matr ice de plusieurs f e m 

mes; par ceRes de Leeuvv*enhoek, q u i en a t r o u v é dans la matr ice d'une grande 

q u a n t i t é de femelles, toutes d i s séquées i m m é d i a t e m e n t a p r è s l 'accouplement ; i l 

p a r a î t , dis- je , t r è s - c e r t a i n que la l i queur s é m i n a l e d u m â l e entre dans la matr ice 

de la femelle, soit qu'elle y arr ive en substance par l 'or i f ice interne q u i p a r a î t ê t r e 

l 'ouverture naturel le par o ù elle doi t passer, soit qu'elle se fasse u n passage en 

p é n é t r a n t à travers le tissu du col et des autres parties i n f é r i eu re s de la matr ice 
q u i aboutissent au vag in . I l est t r è s - p r o b a b l e que, dans le temps de la copulat ion, 

l 'o r i f ice de l a matrice s'ouvre pour recevoir la l iqueur s é m i n a l e , et qu'elle y entre 

en effet par cette ouverture, q u i doi t la pomper ; mais on peut croire aussi que 

cette l iqueur , ou p l u t ô t la substance active et prol i f ique de cette l iqueur , peut p é 

n é t r e r à travers le t issu m ê m e des membranes de la matrice ; car la l iqueur s é m i 

nale é t a n t , comme nous l 'avons p r o u v é , presque toute c o m p o s é e de m o l é c u l e s 

organiques q u i sont en grand mouvement , et q u i sont en m ê m e temps d'une pe

titesse e x t r ê m e , j e conço i s que ces parties actives de la semence peuvent passer à 

travers le t issu des membranes les plus s e r r ée s , et qu'elles peuvent p é n é t r e r celles 
de la matrice avec une grande fac i l i t é . 

Ce q u i prouve que la partie active de cette l iqueur peut non-seulement passer 

par les pores de la mat r ice , mais m ê m e qu'elle en p é n è t r e la substance, c'est le 

changement p rompt , et pour ainsi dire subit , q u i arr ive à ce v i scè re dès les pre

miers temps de la grossesse : les règ les et m ê m e les vidanges d 'un accouchement 

q u i vient de p r é c é d e r sont d'abord s u p p r i m é e s ; la matrice devient plus mollasse, 

elle se gonfle, elle p a r a î t enf lée à l ' i n t é r i e u r , et, pour me servir de la comparaison 

de Harvey, cette enf lure ressemble à celle que p rodui t la p i q û r e d'une abeille sur 
v . * 23 
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les lèvres des enfants. Toutes ces a l té ra t ions ne peuvent arriver que par l 'action 

d'une cause extér ieure , c 'es t -à-dire par la péné t r a t i on de quelque partie de la 
l iqueur sémina le du m â l e dans la substance m ê m e de la matrice. Cette péné t r a 

t i on n'est point u n effet superficiel qu i s 'opère uniquement à la surface, soit ex t é -
rieure, soit in té r ieure , des vaisseaux q u i constituent la matrice, et de toutes les 
autres parties dont ce viscère est c o m p o s é ; mais c'est une p é n é t r a t i o n in t ime , sera-
blable à celle de la nu t r i t i on et du déve loppemen t ; c'est une p é n é t r a t i o n dans 
toutes les parties du moule in t é r i eu r de la matrice, opérée par des forces sembla
bles à celles q u i contraignent la nourr i ture à p é n é t r e r le moule in t é r i eu r d u corps, 

et qu i en produisent le déve loppemen t sans en changer la forme, 
On se persuadera-facilement que cela est ainsi, lorsque l ' on fera réf lexion que la 

matrice, dans le temps de la grossesse, non-seulement augmente en volume, mais 

encore en masse, et qu'elle a une espèce de vie, ou si l 'on veut, une végéta t ion ou 
u n déve loppement , qu i dure et va toujours en augmentant jusqu'au temps de 

l 'accouchement; car si la matrice n ' é ta i t qu 'un sac, u n réc ip ien t des t iné à rece
vo i r la semence et à contenir le f œ t u s , on verrait cette espèce de sac s 'é tendre et 

s 'amincir à mesure que le f œ t u s augmenterait en grosseur, et alors i l n 'y aurait 
qu'une extension, pour ainsi d i re , superficielle des membranes q u i composent 

ce viscère ; mais l'accroissement de la matrice n'est pas une simple extension ou 

une di la ta t ion à l 'ordinaire ; non-seulement la matrice s ' é tend à mesure que le 
f œ t u s augmente, mais elle prend en m ê m e temps de la sol idi té , de l ' épa isseur ; elle 

acquiert, en u n mot , du volume et de la masse en m ê m e temps. Cette espèce d'aug* 
mentat ion est u n vra i d é v e l o p p e m e n t , u n accroissement semblable à celui de 

toutes les autres parties du corps, lorsqu'elles se déve loppen t , qu i dès lors ne peut 
ê t re produi t que par la p é n é t r a t i o n in t ime des molécu le s organiques analogues à 

la substance de cette partie : et comme ce d é v e l o p p e m e n t de la matrice n'arrive 
jamais que dans le temps de l ' i m p r é g n a t i o n , et que cette i m p r é g n a t i o n suppose 

néces sa i r emen t l 'action de la l iqueur du m â l e , ou tou t au moins qu'elle en est l'ef

fet, on ne peut pas douter que ce ne soit la l iqueur du m â l e q u i produise eette 

a l t é ra t ion à la matrice, et que cette l iqueur ne soit la p r e m i è r e cause de ce déve
loppement, de cette espèce de végé t a t i on et d'accroissement que ce viscère prend 

avant m ô m e que le f œ t u s soit assez gros et q u ' i l ait assez de vo lume pour le forcer à 
se dilater. 

U p a r a î t de m ê m e tout aussi certain, par mes expér i ences , que la femelle a Une 

l iqueur sémina le q u i commence à se fo rmer dans les testicules, et q u i achève de se 

perfectionner dans les corps glanduleux. Cette l iqueur coule et dis t i l le continuel
lement par les petites ouvertures q u i sont à l ' ex t r émi t é de ces corps glanduleux, 
et cette l iqueur sémina le de la femelle peut, comme celle d u m â l e , entrer dans la 
matrice de deux façons d i f fé ren tes , soit par les ouvertures qu i sont aux ext rémi tés 

des cornes de la matrice, q u i paraissent ê t re les passages les ;plus naturels, soit à 

travers le tissu membraneux de ces cornes que cette l iqueu i : humecte et arrose 
continuellement* 
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Ces l iqueurs s é m i n a l e s sont toutes deux u n extrait de toutes les parties d u corps 

de l ' an ima l : celle d u m â l e est u n extrai t de toutes les parties d u corps du m â l e , 

celle de la femelle est u n extrait de toutes les parties d u corps de la femelle. A i n s i , 

dans le m é l a n g e q u i se f a i t de ces deux l iqueurs, i l y a tou t ce q u i est n é c e s s a i r e 

pour fo rmer u n certain nombre de m â l e s et de femelles ; plus la q u a n t i t é de l i 

queur fournie par l ' u n ou par l 'autre est grande, ou, pour mieux dire, plus cette 

l iqueur est abondante en m o l é c u l e s organiques analogues à toutes les parties d u 

Corps de l ' an imal dont elles sont l 'extrait , et plus le nombre des f œ t u s est grand, 

comme on le remarque dans les petits animaux ; et, au contraire,, moins ces l i 

queurs sont abondantes en molécu les organiques, et plus le nombre de f œ t u s est 

pet i t , comme i l arr ive dans les espèces des grands an imaux. 

Mais, pour suivre notre sujet avec plus d 'at tent ion, nous n'examinerons i c i que 

la fo rma t ion pa r t i cu l i è r e d u f œ t u s h u m a i n , sauf à revenir ensuite à l 'examen de la 

f o r m a t i o n d u f œ t u s dans les autres espèces d 'animaux, soit vivipares, soit o v i 

pares. Dans l ' espèce humaine , comme dans celle des gros animaux, les l iqueurs 

s é m i n a l e s du m â l e et de la femelle ne contiennent pas une grande abondance de 

m o l é c u l e s organiques, analogues aux ind iv idus dont elles sont extraites, et 

l ' homme ne produi t ordinairement qu 'un et rarement deux f œ t u s . Ce f œ t u s est 

m â l e si le nombre des m o l é c u l e s organiques du m â l e p r é d o m i n e dans le m é l a n g e 

des deux l iqueurs, i l est femelle si le nombre des parties organiques de l a femelle 

est le plus grand; et l 'enfant ressemble au p è r e ou à la m è r e , ou à tous deux, 

selon les combinaisons d i f f é ren te s de ces m o l é c u l e s organiques, c ' e s t - à - d i r e 

suivant qu'elles se t rouvent en tel le ou telle q u a n t i t é dans le m é l a n g e des deux 
l iqueurs . 

Je conço i s donc que la l iqueur s é m i n a l e d u m â l e , r é p a n d u e dans le vag in , et 

celle de la femelle, r é p a n d u e dans la matrice, sont deux m a t i è r e s é g a l e m e n t ac

tives, é g a l e m e n t c h a r g é e s de mo lécu l e s organiques propres à la g é n é r a t i o n ; et 

cette supposition me p a r a î t assez p r o u v é e par mes expé r i ences , puisque j ' a i t r o u v é 

les m ê m e s corps en mouvement dans la l iqueur de la femelle et dans celle d u 

m â l e . Je vois que la l iqueur du m â l e entre dans la matr ice , o ù elle rencontre celle 

de l a femelle; ces deux l iqueurs ont entre elles une analogie parfai te , puisqu'elles 

sont c o m p o s é e s toutes les deux de parties n o n - seulement similaires par leur 

f o r m e , mais encore absolument semblables dans leurs mouvements et dans 

leur action, comme nous l'avons d i t , chap. V I . Je conço i s donc que par ce m é 

lange des deux l iqueurs s é m i n a l e s , cette ac t iv i t é des m o l é c u l e s organiques de 

chacune des l iqueurs soit comme fixée par l ' ac t ion c o n t r e - b a l a n c é e de l 'une et de 

l 'autre, en sorte que chaque m o l é c u l e organique venant à cesser de se mouvo i r , 

reste à la place q u i l u i convient, et cette place ne peut ê t r e que celle de la partie 

qu'elle occupait auparavant dans l ' an ima l , ou p l u t ô t dont elle a é té r e n v o y é e dans le 

corps de l ' an imal . A i n s i toutes les m o l é c u l e s q u i auront é té r e n v o y é e s de la t ê te de 

l ' an imal se fixeront et se disposeront dans u n ordre semblable à celui dans lequel 

elles ont en effet é t é r e n v o y é e s ; celles q u i auront é t é r e n v o y é e s de l ' ép ine d u dos 
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se fixeront de m ê m e dans u n ordre convenable, tant à la structure qu ' à la position 
des ver tèbres , et i l en sera de m ê m e de toutes les autres parties du corps : les mo
lécules organiques q u i ont é té renvoyées de chacune des parties du corps de l 'a
n i m a l prendront naturellement la m ê m e position, et se disposeront dans le m ê m e 
ordre qu'elles avaient lorsqu'elles ont é té renvoyées de ces parties; par consé
quent ces molécules formeront nécessa i rement u n petit ê t re o rgan i sé , semblable 

en tout à l ' animal dont elles sont l 'extrait . 
On doit observer que ce m é l a n g e des molécu les organiques des deux individus 

contient des parties semblables et des parties di f férentes : les parties semblables 
sont les molécu les qu i ont é té extraites de toutes les parties communes aux deux 
sexes ; les parties d i f férentes ne sont que celles q u i ont été extraites des parties par 
lesquelles le m â l e diffère de la femelle. Ains i i l y a dans ce m é l a n g e le double des 
molécu les organiques pour former, par exemple, la t ê t e ou le c œ u r , ou telle autre 
partie commune aux deux individus, au l ieu qu ' i l n 'y a que ce q u ' i l faut pour for
mer les parties du sexe. Or les parties semblables, comme le sont les molécules 
organiques des parties communes aux deux individus , peuvent agir les unes sur les 
autres sans se dé ranger , et se rassembler, comme si elles avaient é té extraites du 
m ê m e corps : mais les parties dissemblables, comme le sont les molécu les organi

ques des parties sexuelles, ne peuvent agir les unes sur les autres, n i se mêler i n t i 
mement, parce qu'elles ne sont pas semblables ; dès lors ces parties seules conser
veront leur nature sans m é l a n g e , et se fixeront d 'e l les -mêmes les p remiè res , sans 
avoir besoin d 'ê t re péné t rées par les autres. A ins i les molécu les organiques qui 
proviennent des parties sexuelles seront les p r e m i è r e s fixées, et toutes les autres 

q u i sont communes aux deux individus , se fixeront ensuite i n d i f f é r e m m e n t et 
indistinctement, soit celles du m â l e , soit celles de la femelle; ce q u i formera un 
ê t re organisé q u i ressemblera parfaitement à son pè re si c'est u n m â l e , et à sa mère 
si c'est une femelle, par ces parties sexuelles, mais q u i pourra ressembler à l ' un ou 
à l 'autre, ou à tous les deux, par toutes les autres parties d u corps. 

I l me semble que cela é t an t bien entendu, nous pouvons en t i rer l'explication 

d'une t r è s - g r a n d e question dont nous avons d i t quelque chose au chapitre V , dans 

l 'endroit où nous avons r a p p o r t é le sentiment d'Aristote au sujet de la généra t ion ; 
cette question est de savoir pourquoi chaque i n d i v i d u m â l e ou femelle, ne produit 
pas tout seul son semblable. I l fau t avouer, comme j e l ' a i dé j à d i t , que, pour qui 

conque approfondira la m a t i è r e de la géné ra t i on , et se donnera la peine de l i re avec 

attention tout ce que nous en avons d i t jusqu ' ic i , i l ne restera d 'obscur i t é qu'à 

l 'égard de cette question, surtout lorsqu'on aura bien compris la t h é o r i e que j ' é t a 
blis ; et quoique cette espèce de diff icul té ne soit pas rée l le n i pa r t i cu l i è r e à mon 

sys tème , et qu'elle soit généra le pour toutes les autres explications qu 'on a voulu, 
ou qu'on voudrait encore donner de la géné ra t ion , cependant j e n 'a i pas c ru devoir 

la dissimuler, d'autant plus que, dans la recherche de la vé r i t é , la p r e m i è r e règle 
de conduite est d 'ê tre de bonne f o i avec s o i - m ê m e . Je dois donc dire qu'ayant r é 

f léchi sur ce sujet, aussi longtemps et aussi m û r e m e n t q u ' i l l 'exige, j ' a i c r u avoir 
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t r o u v é une r é p o n s e à cette question, que j e vais t â c h e r d'expliquer, sans p r é t e n d r e 

cependant la faire entendre parfai tement à tou t le monde. 

I l est c la i r pour quiconque entendra bien le s y s t è m e que nous avons é tab l i dans 

les quatre premiers chapitres, et que nous avons p r o u v é par des expé r i ences dans 

les chapitres suivants, que la reproduct ion se f a i t par la r é u n i o n de m o l é c u l e s o r 

ganiques r e n v o y é e s de chaque partie du corps de l ' an ima l ou d u v é g é t a l dans u n ou 

plusieurs r é se rvo i r s communs ; que les m ê m e s m o l é c u l e s q u i servent à la n u t r i t i o n 

et a u * d é v e l o p p e m e n t d u corps, servent ensuite à la reproduc t ion ; que l 'une et 

l 'autre s ' opè ren t par la m ê m e m a t i è r e et par les m ê m e s lois . I l me semble que j ' a i 

p r o u v é cette vé r i t é pa r t an t de raisons et de fa i t s , q u ' i l n'est g u è r e possible d'en dou

ter ; j e n 'en doute pas m o i - m ê m e , et j 'avoue q u ' i l ne me reste aucun scrupule sur 

le f o n d de cette t h é o r i e , dont j ' a i e x a m i n é t r è s - r i g o u r e u s e m e n t les principes, et 

dont j ' a i c o m b i n é t r è s - s c r u p u l e u s e m e n t les c o n s é q u e n c e s et les dé ta i l s : mais i l est 

v r a i qu 'on pourra i t avoir quelque raison de me demander pourquoi chaque an ima l 

chaque v é g é t a l , chaque ê t r e o rgan i sé , ne p rodu i t pas tou t seul son semblable, 

puisque chaque i n d i v i d u renvoie de toutes les parties de son corps, dans u n r é s e r 

v o i r commun , toutes les m o l é c u l e s organiques nécessa i r e s à la fo rma t ion du pet i t 

ê t r e o r g a n i s é . Pourquoi donc cet ê t r e o r g a n i s é ne s'y f o r m e - t - i l pas, et que, dans 

presque tous les animaux, i l faut que la l iqueur q u i contient ces m o l é c u l e s o rgan i 

ques soit m ê l é e avec celle de l 'autre sexe pour produire u n an ima l ? Si je me contente 

de r é p o n d r e que, dans presque tous les v é g é t a u x , dans toutes les espèces d 'animaux 

q u i se reproduisent par la d iv i s ion de leurs corps, et dans celle des pucerons q u i 

se reproduisent d ' e u x - m ê m e s , la nature suit en effet la r èg le qu i nous p a r a î t la plus 

naturel le , que tous ces ind iv idus produisent d ' e u x - m ê m e s d'autres ind iv idus sem

blables, et qu 'on doit regarder comme une exception à cette règ le , l ' emploi qu'elle 

f a i t des sexes dans les autres espèces d 'animaux, o n aura raison de me dire que 

l 'exception est plus grande et plus universelle que la règ le ; et c'est en effet là l e 

point de la d i f f icu l té , d i f f icu l té qu 'on n 'a f fa ib l i t que t r è s - p e u lorsqu 'on d i ra que 

chaque i n d i v i d u produira i t p e u t - ê t r e son semblable, s ' i l avait des organes conve

nables, et s ' i l contenait la m a t i è r e néce s sa i r e à la nour r i tu re de l ' embryon ; car 

alors on demandera pourquoi les femelles q u i ont cette m a t i è r e et en m ê m e temps 

les organes convenables, ne produisent pas d ' e l l e s - m ê m e s d'autres femelles, pu is 

que, dans cette h y p o t h è s e , on veut que ce ne soit que faute de matrice ou de m a 

t i è r e propre à l 'accroissement et au d é v e l o p p e m e n t d u foetus, que le m â l e ne peut 

pas produire de l u i - m ê m e . Cette r é p o n s e ne lève donc pas la d i f f icu l té en entier ; 

car, quoique nous voyions que les femelles des ovipares produisent d ' e l l e s - m ê m e s 

des œ u f s q u i sont des corps o r g a n i s é s , cependant jamais les femelles, de quelque 

espèce qu'elles soient, n 'ont seules p rodu i t des animaux femelles, quoiqu'elles soient 

douées de t ou t ce q u i p a r a î t néces sa i r e à la n u t r i t i o n et au d é v e l o p p e m e n t d u f œ t u s . 

I l faut , au contraire , pour que la p roduc t ion de presque toutes les espèces d 'ani 

maux s'accomplisse, que le m â l e et la femelle concourent, que les deux l iqueurs 

s é m i n a l e s se m ê l e n t et se p é n è t r e n t ; sans quoi R n ' y a aucune g é n é r a t i o n d 'animal . 
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Si nous disons que r é t a b l i s s e m e n t local des molécules organiques et de toutes les 
parties qu i doivent former un f œ t u s ne peut pas se faire de s o i - m ê m e dans l ' i n d i 
v idu qui fourn i t ces molécu les , que, par exemple, dans les testicules et les vésicules 
Sémina les de l 'homme, qu i contiennent toutes les molécules nécessai res pour for
mer un m â l e , l ' é tab l i ssement local , l 'arrangement de ces m o l é c u l e s , ne peut se 
faire, parce que ces molécules qu i y sont renvoyées , sont aussi continuellement 
repompées , et qu ' i l y a une espèce de circulation de la semence, ou p lu tô t un 
repompement continuel de cette l iqueur dans le corps de l 'animal , et que, comme 
ces molécu les ont une t r è s - g r a n d e analogie avec le corps de l 'animal qu i les a pro
duites, i l est fo r t naturel de concevoir que tant qu'elles sont dans le corps de ce 
m ê m e ind iv idu , la force qu i pourrai t les r é u n i r et en former u n f œ t u s doit céder à 
cette force plus puissante par laquelle elles sont r epompées dans le corps de l 'ani
ma l , ou du moins que l'effet de cette r é u n i o n est empêché par l 'action continuelle 
des nouvelles molécu les organiques qu i arrivent dans ce réservoi r , et de celles qui 
en sont r epompées et qui retournent dans les vaisseaux du corps de l 'animal ; si 
nous disons de m ê m e que les femmes, dont les corps glanduleux des testicules con

t iennent la l iquenr sémina le , laquelle dist i l le continuellement sur la matrice, ne 

produisent pas d 'e l les-mêmes des femelles, parce que cette l iqueur, qu i a, comme 
celle du mâ le , avec le corps de l ' i nd iv idu qu i la produi t , une t r è s - g r a n d e analogie, 

est r epompée par les parties du corps de la femelle, et que, comme cette liqueur est 
en mouvement, et, pour ainsi dire, en c i rcula t ion continuelle, i l ne peut se faire 

aucune r é u n i o n , aucun é tab l i s semen t lqcal des parties q u i doivent former une fe

melle, parce que la force qu i doit opérer cette r é u n i o n n'est pas aussi grande que 
Celle qu'exerce le corps de l ' animal pour repomper et s'assimiler ces molécules qui 

en ont été extraites, mais qu'au contraire lorsque les liqueurs sémina les sont m ê 
lées, elles ont entre elles plus d'analogie qu'elles n'en ont avec les parties du corps 
de la femelle où se fa i t ce mé lange , et que c'est par cette raison que la réun ion ne 
S'opère qu'au moyen de ce m é l a n g e , nous pourrons, par cette r éponse , avoir satis

f a i t à une partie de la question. Mais en admettant cette explication, on pourra me 
demander encore pourquoi la m a n i è r e ordinaire de géné ra t i on dans les animaux 

n'est-elle pas celle q u i s'accorde le mieux avec cette supposition? car i l faudrait 
alors que chaque i n d i v i d u p rodu i s î t comme produisent les l i m a ç o n s , que chacun 

d o n n â t quelque chose à l'autre éga l emen t et mutuellement, et que chaque individu, 

remportant les molécu les organiques que l'autre l u i aurait fournies, la r é u n i o n s'en 
f î t d ' e l le -même et par la seule force d 'aff ini té de ces molécu les entre elles, qu i , dans 
ce cas, ne serait plus dé t ru i t e par d'autres forces, comme elle l ' é ta i t dans le corps de 
l 'autre i n d i v i d u . J'avoue que, si c 'était par cette seule raison que les molécu les orga

niques ne se r éun i s sen t pas dans chaque i n d i v i d u , i l serait naturel d'en conclure 
que le moyen le plus court pour opérer la reproduction des animaux serait celui 
de leur donner les deux sexes en m ê m e temps, et que par c o n s é q u e n t nous devrions 
t rouver beaucoup plus d'animaux doués des deux sexes, comme sont les l imaçons , 

que d'autres animaux q u i n'auraient qu 'un seul sexe ; mais c'est tou t le contraire : 
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cette m a n i è r e de g é n é r a t i o n est pa r t i cu l i è r e aux l i m a ç o n s et à u n pet i t nombre 
d'autres espèces d 'animaux ; l 'autre, où la communica t ion n'est pas mutuel le , o ù 

l ' u n des i nd iv idus ne reço i t r i en de l 'autre i n d i v i d u , et où i l n ' y a qu 'un i n d i v i d u 

q u i r eço i t et q u i p rodui t , est au contraire la m a n i è r e la plus g é n é r a l e et celle que 

la nature emploie le plus souvent. A i n s i cette r é p o n s e ne peut satisfaire pleinement 

à la question, qu'en supposant que c'est uniquement faute d'organes que le m â l e 

ne p rodu i t r i e n ; que, ne pouvant r i en recevoir de la femelle, et que n 'ayant d 'a i l 

leurs aucun v i scè re propre à contenir et à n o u r r i r le f œ t u s , i l est impossible q u ' i l 

produise comme la femelle, q u i est d o u é e de ces organes. 

On peut encore supposer que, dans la l iqueur de chaque i n d i v i d u , l ' ac t iv i té des 

m o l é c u l e s organiques q u i proviennent de cet i n d i v i d u , a besoin d ' ê t r e contre-ba

l a n c é e par l ' ac t iv i té ou la force des mo lécu l e s d ' un autre i n d i v i d u , pour qu'elles 

puissent se fixer ; qu'elles ne peuvent perdre cette ac t iv i té que par la r é s i s t a n c e ou 

le mouvement contraire d'autres m o l é c u l e s semblables et q u i proviennent d 'un 

autre i n d i v i d u , et que, sans cette espèce d ' équ i l i b r e entre l 'act ion des m o l é c u l e s de 

deux ind iv idus d i f f é r e n t s , i l ne peut r é s u l t e r l ' é ta t de repos, ou p l u t ô t l ' é t ab l i s se 

ment local des parties organiques q u i est nécessa i r e pour la fo rma t ion de l ' a n i m a l ; 

que, quand i l arrive dans le r é s e r v o i r s é m i n a l d 'un i n d i v i d u , des m o l é c u l e s orga

niques semblables à toutes les parties de cet i n d i v i d u dont elles sont r e n v o y é e s , 

ces m o l é c u l e s ne peuvent se fixer, parce que leur mouvement n'est po in t contre

b a l a n c é , et qu'R ne peut l ' ê t re que par l 'act ion et le mouvement contraires 

d'autres m o l é c u l e s q u i doivent provenir d 'un autre i n d i v i d u , ou de parties d i f f é 

rentes dans le m ê m e i n d i v i d u ; que, par exemple, dans les arbres , chaque bouton 

q u i peut devenir u n pet i t arbre a d 'abord été comme le r é se rvo i r dos molécu le s 

organiques r e n v o y é e s de certaines parties de l 'arbre, mais que l ' ac t iv i té de ces m o 

lécu les n'a é té fixée q u ' a p r è s le renvoi dans le m ê m e l i e u , de plusieurs autres m o 

lécu les provenant d'autres parties, et qu 'on peut regarder sous ce point de vue les 

unes comme venant des parties m â l e s , et les autres comme provenant des parties 

femelles ; en sorte que , dans ce sens, tous les ê t res vivants ou végé t aux doivent 

tous avoir les deux sexes conjointement ou s é p a r é m e n t , pour pouvoir produire leur 

semblable. Mais cette r é p o n s e est t rop g é n é r a l e pour ne pas laisser encore beau

coup d ' obscu r i t é ; cependant, si l ' on fa i t a t tent ion à tous les p h é n o m è n e s , i l me 

p a r a î t qu 'on peut l ' éc la i rc i r davantage. Le r é s u l t a t du m é l a n g e des deux l iqueurs, 

masculine et f é m i n i n e , p rodu i t non-seulement u n f œ t u s m â l e ou femelle, mais 

encore d'autres corps o r g a n i s é s , et q u i d ' e u x - m ê m e s ont une espèce de v é g é t a t i o n 

et u n accroissement rée l ; le placenta, les membranes, etc., sont produits en m ê m e 

temps que le f œ t u s , et cette product ion p a r a î t m ê m e se déve loppe r la p r e m i è r e . U y 

a donc dans la l iqueur s é m i n a l e , soit du m â l e , soit de la femelle, ou dans le m é 

lange de toutes deux , non-seulement les m o l é c u l e s organiques nécessa i r e s à la 

product ion d u f œ t u s , mais aussi celles q u i doivent fo rmer le placenta et les enve

loppes, et l ' on ne sait pas d ' où ces m o l é c u l e s organiques peuvent venir , puisqu ' i l 

n ' y a aucune part ie dans le corps, soit d u m â l e , soit de la femelle, dont ces m o l é -
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cules aient pu ê t re renvoyées , et que par conséquen t on ne voi t pas qu ' i l y ait une 
? origine p r imi t ive de la forme qu'elles prennent lorsqu'elles forment ces espèces de 

corps organisés , d i f fé ren ts du corps de l 'animal. Dès lors i l me semble qu'on ne 
peut pas se dispenser d'admettre que les molécules des liqueurs sémina les de chaque 
i n d i v i d u m â l e et femelle, é t an t éga lemen t organiques et actives, forment toujours 
des corps organisés toutes les fois qu'elles peuvent se fixer en agissant mutuelle
ment les unes sur les autres ; que les parties employées à former u n m â l e seront 
d'abord celles du sexe masculin, qu i se fixeront les p remiè res et formeront les par

ties sexuelles, et qu'ensuite celles qu i sont communes aux deux individus pourront 
se fixer i nd i f f é r emmen t pour former le reste du corps, et que le placenta et les en
veloppes sont f o r m é s de l 'excédant des molécu les organiques qu i n'ont pas été em

ployées à former le f œ t u s . Si, comme nous le supposons, le f œ t u s est m â l e , alors i l 
reste, pour former le placenta et les enveloppes, toutes les molécu les organiques des 
parties du sexe f é m i n i n qui n 'ont pas é té e m p l o y é e s , et aussi toutes celles de l 'un ou 
de l'autre des individus qu i ne seront pas en t rées dans la composition du fœtus , qui 
ne peut en admettre que la moi t i é ; et de m ê m e , si le f œ t u s est femelle, i l reste, pour 
former le placenta, toutes les molécules organiques des parties du sexe masculin 
et celles des autres parties du corps, tant du m â l e que de la femelle , qu i ne sont 
pas en t rées dans la composition du f œ t u s , ou qu i en ont été exclues par la présence 

des autres molécules semblables qu i se sont r éun i e s les p r e m i è r e s . 
Mais, dira-t-on, les enveloppes et le placenta devraient alors ê t re u n autre fœtus 

q u i serait femelle si le premier é ta i t m â l e , et qu i serait m â l e si le premier était fe
mel le ; car le premier n'ayant c o n s o m m é pour se former que les molécu les organi

ques des parties sexuelles de l ' u n des individus , et autant d'autres molécules orga
niques de l ' un et de l 'autre des individus, q u ' i l en fa l la i t pour sa composition 
en t iè re , i l reste toutes les molécu les des parties sexuelles de l'autre ind iv idu , et de 
plus, la moi t i é des autres molécu les communes aux deux individus . A cela on peut 

r é p o n d r e que la p r e m i è r e r éun ion , le premier é t ab l i s semen t local des molécules 
organiques, empêche que la seconde r é u n i o n se fasse, ou du moins se fasse sous la 
m ê m e forme ; que le f œ t u s é t a n t f o r m é le premier, i l exerce une force à l 'extérieur, 

qu i dé range l ' é tab l i ssement des autres molécu les organiques, et q u i leur donne 
l'arrangement qu i est nécessa i re pour former le placenta et les enveloppes ; que 

c'est par cette m ê m e force q u ' i l s'approprie les mo lécu le s nécessa i res à son premier 

accroissement, ce q u i cause néces sa i r emen t u n d é r a n g e m e n t q u i e m p ê c h e d'abord 

la format ion d 'un second f œ t u s , et qu i produi t ensuite u n arrangement dont r é 
sulte la forme du placenta et des membranes. 

Nous sommes assurés par ce qu i a été di t ci-devant, et par les expér iences et les 
observations que nous avons faites, que tous les ê t res vivants contiennent une grande 
q u a n t i t é de molécu les vivantes et actives ; la vie de l ' an imal et d u végé ta l ne paraî t 

ê t re que le r é su l t a t de toutes les actions, de toutes les petites vies par t icul ières 
( s ' i l m'est permis de m'exprimer ainsi) de chacune de ces molécu le s actives, dont la 

vie est p r imi t ive et parait ne pouvoir ê t re d é t r u i t e : nous avons t r o u v é ces mo-
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écules vivantes dans tous les ê t r e s vivants ou v é g é t a n t s ; nous sommes a s s u r é s 
pie toutes ces m o l é c u l e s organiques sont é g a l e m e n t propres à la n u t r i t i o n , et par 

sonséquen t à la reproduct ion des animaux ou des v é g é t a u x . I l n'est donc pas d i f f i -

îile de concevoir que, quand u n certain nombre de ces m o l é c u l e s sont r é u n i e s , 

î l les fo rment u n ê t r e v ivan t ; l a vie é t a n t dans cbacune de ces parties, elle peut se 

retrouver dans u n tou t , dans u n assemblage quelconque de ces parties. A i n s i les 

molécu les organiques et vivantes é t a n t communes à tous les ê t r e s vivants , elles 

peuvent é g a l e m e n t fo rmer t e l ou te l a n i m a l , ou t e l ou te l v é g é t a l , selon qu'elles 

seront a r r a n g é e s de telle ou telle f açon ; or cette disposit ion des parties organiques, 

cet arrangement, d é p e n d absolument de la fo rme des ind iv idus q u i fournissent ces 
mo lécu l e s ; si c'est u n an imal q u i f o u r n i t ces m o l é c u l e s organiques, comme en effet 

i l les f o u r n i t dans sa l iqueur s é m i n a l e , elles pour ron t s'arranger sous la forme d 'un 

ind iv idu semblable à cet an ima l ; elles s'arrangeront en pet i t , comme elles s ' é ta ien t 

a r r a n g é e s en grand lorsqu'elles servaient au d é v e l o p p e m e n t d u corps de l ' an ima l : 

mais ne peu t -on pas supposer que cet arrangement ne peut se faire dans de cer

taines espèces d 'animaux, et m ê m e de v é g é t a u x , qu 'au moyen d 'un po in t d 'appui 

ou d'une espèce de base autour de laquelle les m o l é c u l e s puissent se r é u n i r , et que 

sans cela elles ne peuvent se f ixe r n i se rassembler, parce q u ' i l n 'y a r ien qu i puisse 

a r r ê t e r leur ac t iv i t é ? Or c'est cette base que f o u r n i t l ' i n d i v i d u de l 'autre sexe : j e 

m'expRque. 

Tant que ces m o l é c u l e s organiques sont seules de leur e s p è c e , comme elles le 

sont dans la l iqueur s é m i n a l e de chaque i n d i v i d u , leur action ne produi t aucun 

effet, parce qu'elle est sans r é a c t i o n ; ces m o l é c u l e s sont en mouvement cont inuel 

les unes à l ' éga rd des autres; et i l n 'y a r i en qu i puisse fixer leur a c t i v i t é , pu i s 

qu'elles sont toutes é g a l e m e n t a n i m é e s , é g a l e m e n t actives : ainsi i l ne se peut faire 

aucune r é u n i o n de ces mo lécu l e s qu i soit semblable à l ' a n i m a l , n i dans l 'une n i 

dans l 'autre des Rqueurs s é m i n a l e s des deux sexes, parce q u ' i l n ' y a, n i dans l 'une 

n i dans l 'autre, aucune partie dissemblable, aucune partie qu i puisse servir d 'appui 

ou de base à l 'act ion de ces m o l é c u l e s en mouvement . Mais lorsque ces l iqueurs 

sont m ê l é e s , alors i l y a des parties dissemblables, et ces parties sont les m o l é c u l e s 

q u i proviennent des parties sexuelles, ce sont ce l les - là q u i servent de base et de 

poin t d 'appui aux autres m o l é c u l e s , et q u i en fixent l ' ac t iv i té : ces parties é t a n t les 

seules q u i soient d i f f é r en t e s des autres, i l n ' y a qu'elles seules q u i puissent avoir 

u n effet d i f f é r e n t , r é a g i r contre les autres, et a r r ê t e r leur mouvement . 

Dans cette supposition, les m o l é c u l e s organiques q u i , dans le m é l a n g e des R-

queurs s é m i n a l e s des deux ind iv idus , r e p r é s e n t e n t les parties sexuelles du m â l e , 

seront les seules q u i pour ron t servir de base ou de po in t d 'appui aux m o l é c u l e s 

organiques q u i proviennent de toutes les parties du corps de la femelle ; et de m ê m e 

les m o l é c u l e s organiques q u i , dans ce m é l a n g e , r e p r é s e n t e n t les parties sexuelles 

de la femelle, seront les seules q u i serviront de po in t d 'appui aux m o l é c u l e s orga

niques qu i proviennent de toutes les parties d u corps d u m â l e , et cela, parce que 

ce sont les seules q u i soient en effet d i f f é ren te s des autres. De là on pourrai t con -
v . 24 
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du re que l 'enfant mâle est fo rmé des molécules organiques du père pour les parties 
sexuelles, et des molécules organiques de la m è r e pour le reste du corps, et qu'au 
contraire la femelle ne t i re de sa m è r e que le sexe, et qu'elle prend tout le reste de 
son père : les garçons devraient donc, à l'exception des parties du sexe, ressembler 
davantage à leur m è r e qu ' à leur père , et les filles plus au père qu 'à la m è r e ; cette 
conséquence , qui suit nécessa i rement de notre supposition, n'est peu t - ê t r e pas assez 
conforme à l 'expér ience. 

E n cons idéran t sous ce point de vue la géné ra t i on par les sexes, nous en conclu
rons que ce doit ê t re la m a n i è r e de reproduction la plus ordinaire, comme elle 
l'est en effet. Les individus dont l 'organisation est la plus complè te , comme celle 
des animaux dont le corps fa i t u n tout qu i ne peut ê t r e séparé n i d iv isé , dont tou
tes les puissances se rapportent à u n seul point et se combinent exactement, ne 
pourront se reproduire que par cette voie, parce qu' i ls ne contiennent en effet que 
des parties qu i sont toutes semblables entre elles, dont la r é u n i o n ne peut se faire 
qu'au moyen de quelques autres parties di f férentes fournies par u n autre individu. 
Ceux dont l 'organisation est moins parfaite, comme l'est celle des végétaux , dont 
le corps fa i t u n tout qui peut ê t re divisé et séparé sans ê t re dé t ru i t , pourront se 
reproduire par d'autres voies, 1° parce qu'i ls contiennent des parties dissembla
bles ; 2° parce que ces êtres n'ayant pas une forme aussi d é t e r m i n é e et aussi fixe 
que celle de l ' an imal , les parties peuvent suppléer les unes aux autres, et se chan
ger selon les circonstances, comme l 'on voi t des racines devenir des branches et 
pousser des feuilles lorsqu'on les expose à l 'air , ce q u i fa i t que la posi t ion et l'éta
blissement du local des molécu les q u i doivent former le peti t i n d i v i d u se peuvent 
faire de plusieurs m a n i è r e s . 

I l ;en sera de m ê m e des animaux dont l 'organisation ne fa i t pas u n tout bien 
dé t e rminé , comme les polypes d'eau douce, et les autres q u i peuvent se reproduire 
par la division : ces ê t res organisés sont moins u n seul animal que plusieurs corps 
organisés semblables, r é u n i s sous une enveloppe commune, comme les arbres sont 
aussi composés de petits arbres semblables (voyez chap. I I ) . Les pucerons, qu i en
gendrent seuls, contiennent aussi des parties dissemblables, pu i squ ' ap rè s avoir 
produi t d'autres pucerons i ls se changent en mouches q u i ne produisent r ien. Les 
l i m a ç o n s se communiquent mutuellement ces parties dissemblables, et ensuite ils 
produisent tous les deux. A i n s i , dans toutes les m a n i è r e s connues dont la généra
t i o n s 'opère, nous voyons que la r é u n i o n des m o l é c u l e s organiques q u i doivent 
former la nouvelle production, ne peut se faire que par le moyen de quelques au
tres parties d i f férentes qu i servent de point d'appui à ces mo lécu le s , et qu i , par 
leur réac t ion , soient capables de fixer le mouvement de ces m o l é c u l e s actives. 

Si l ' on donne à l ' idée du mot sexe toute l ' é t endue que nons l u i supposons i c i , on 
pourra dire que les deux sexes se trouvent partout dans la nature ; car alors le 
sexe ne sera que la partie qu i doit fou rn i r les mo lécu le s organiques d i f fé ren tes des 
autres, et qu i doivent servir de point d'appui pour leur r é u n i o n . Mais c'est assez 

raisonner sur une question que je pouvais me dispenser de mettre en avant, que je 
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pouvais aussi r é s o u d r e tout d 'un coup, en disant que Dieu ayant c réé les sexes, i l 

est nécessa i r e que les animaux se reproduisent par leur moyen. E n effet, nous ne 

sommes pas fa i t s , comme je l ' a i d i t , pour rendre ra ison d u pourquoi des choses ; 

nous ne sommes pas en é t a t d'expliquer pourquoi la nature emploie presque t o u 

jours les sexes pour l a reproduct ion des animaux : nous ne saurons jamais , j e 

crois, pourquoi ces sexes existent, et nous devons nous contenter de raisonner sur 

ce q u i est, sur les choses telles qu'elles sont, puisque nous ne pouvons remonter 

au de là qu'en faisant des suppositions q u i s ' é lo ignen t p e u t - ê t r e autant de la v é r i t é 

que nous nous é l o i g n o n s n o u s - m ê m e s de la s p h è r e o ù nous devons nous contenir , 

et à laquelle se borne l a petite é t e n d u e de nos connaissances. 

E n partant donc du point dont i l faut par t i r , c ' e s t - à -d i r e en se fondant sur les 

fa i ts et sur les observations, j e vois que la reproduct ion des ê t r e s se fa i t , à la v é 

r i t é , de plusieurs m a n i è r e s d i f f é r e n t e s ; mais en m ê m e temps je conço i s clairement 

que c'est par la r é u n i o n des m o l é c u l e s organiques, r e n v o y é e s de toutes les parties 

de l ' i n d i v i d u , que se f a i t la reproduct ion des v é g é t a u x et des an imaux. Je suis as

s u r é de l'existence de ces m o l é c u l e s organiques et actives dans la semence des a n i 

maux m â l e s et femelles, et dans celle des v é g é t a u x ; et j e ne pui3 pas douter q ù e 

toutes les g é n é r a t i o n s , de quelque m a n i è r e qu'elles se fassent, ne s ' opè ren t par le 

moyen de la r é u n i o n de ces m o l é c u l e s organiques, r e n v o y é e s de toutes les parties 

du corps des ind iv idus ; j e ne puis pas douter non plus que dans l a g é n é r a t i o n des^ 

animaux, et en par t icul ier dans celle de l 'homme, ces m o l é c u l e s organiques f o u r 

nies par chaque i n d i v i d u m â l e et femelle ne se m ê l e n t dans le temps de la fo rma

t i o n du f œ t u s , puisque nous voyons des enfants q u i ressemblent en m ê m e temps à 

leur pè re et à leur m è r e ; et ce q u i pourra i t conf i rmer ce que j ' a i d i t ci-dessus, c'est 

que toutes les parties communes aux deux sexes se m ê l e n t , au l i eu que les m o l é 

cules q u i p r é s e n t e n t les parties sexuelles ne se m ê l e n t jamais , car on v o i t tous les 

jours des enfants avoir , par exemple, les yeux d u p è r e et le f r o n t ou l a bouche de 

la m è r e ; mais o n ne vo i t jamais q u ' i l y a i t u n semblable m é l a n g e des parties 

sexuelles, et i l n 'arr ive pas qu ' i ls aient, par exemple, les testicules d u pè re et le 

vag in de la m è r e . Je dis que cela n 'arrive pas, parce que l ' on n 'a aucun fa i t avé r é a u 

sujet des hermaphrodites, et que la p lupar t des sujets qu 'on a crus ê t r e dans ce cas 

n ' é t a i e n t que des femmes dans lesquelles certaine par t ie avait p r i s t rop d'accrois

sement. 

I l est v r a i qu'en r é f l é c h i s s a n t sur l a s tructure des parties d e l à g é n é r a t i o n de l ' u n 

et de l 'autre sexe dans l 'espèce humaine, on y t rouve tan t de ressemblance et une 

c o n f o r m i t é si s i ngu l i è r e , qu 'on serait assez p o r t é à croire que ces parties q u i nous pa

raissent si d i f f é ren tes à l ' ex té r ieur , ne sont au f o n d que les m ê m e s organes, mais plus 

ou moins déve loppés . Ce sentiment, q u i é t a i t celui des anciens, n'est pas tou t à f a i t 

sans fondement ; et j ' a i f a i t c o n n a î t r e ail leurs les idées que M . Daubenton a eues 

sur ce sujet (1) : elles m 'on t pa ru t r è s - i n g é n i e u s e s ; et d 'ai l leurs eRes sont f o n d é e s 

(1; Vujuz ie Uima V de l'édition en trente-un volumes page 261. 
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sur des observations nouvelles, qu i probablement n'avaient pas été faites par les 

anciens, et qu i pourraient confirmer leur opinion sur ce sujet. 
L a format ion du f œ t u s se fai t donc par la r é u n i o n des molécu les organiques 

contenues dans le m é l a n g e qu i vient de se faire des liqueurs sémina les des deux 
individus : cette r é u n i o n produi t l 'état local des parties, parce qu'elle se fa i t selon les 

lois d 'aff ini té qu i sont entre ces dif férentes parties, et q u i d é t e r m i n e n t les molécules à 
se placer comme elles l ' é ta ient dans les individus qu i les ont fournies : en sorte que 
les molécules q u i proviennent de la tê te , et q u i doivent la former, ne peuvent, en 

ver tu de ces lois, se placer ailleurs qu ' aup rè s de celles qu i doivent former le cou, et 
qu'elles n ' i ront pas se placer aup rè s de celles qu i doivent former les jambes. Toutes 
ces molécules doivent ê t re en mouvement lorsqu'elles se r é u n i s s e n t , et dans un mou
vement q u i doit les faire tendre à une espèce de centre autour duquel se fai t la réu
n i o n . On peut croire que ce centre ou ce point d'appui q u i est nécessa i re à la réunion 
des molécu les , et qu i , par sa réac t ion et son inert ie , en fixe l ' ac t iv i té et en détruit le 

mouvement, est une partie d i f férente de toutes les autres, et c'est probablement le 
premier assemblage des molécu les qu i proviennent des parties sexuelles, qui , dans ce 
m é l a n g e , sont les seules q u i ne soient pas absolument communes aux deux individus. 

Je conçois donc que, dans ce m é l a n g e des deux l iqueurs, les molécu les organi

ques qu i proviennent des parties sexuelles du m â l e se fixent d ' e l l e s -mêmes les pre-
. m i è r e s , et sans pouvoir se m ê l e r avec les molécu les qu i proviennent des parties 

sexuelles de la femelle, parce qu'en effet elles en sont d i f férentes , et que ces parties 

se ressemblent beaucoup moins que l 'œi l , le bras ou toute autre partie d'un homme 

ne ressemble à l 'œil , au bras ou à toute autre partie d'une femme. Autour de cette 
espèce de point d'appui ou de centre de r é u n i o n , les molécu les organiques s'arrangent 
Successivement, et dans le m ê m e ordre où elles é ta ien t dans le corps de l ' indiv idu; et 

selon que les molécu les organiques de l ' u n ou de l 'autre i n d i v i d u se trouvent être 
plus abondantes ou plus voisines de ce point d'appui, elles entrent en plus ou moins 

grande q u a n t i t é dans la composition du nouvel ê t re qu i se forme de cette façon au 

mi l i eu d'une l iqueur h o m o g è n e et cristalline, dans laquelle i l se forme en même 

temps des vaisseaux ou des membranes q u i croissent et se déve loppen t ensuite comme 

le f œ t u s , et q u i servent à l u i fou rn i r de la nourr i ture : ces vaisseaux, q u i ont une es

pèce d'organisation qu i leur est propre, et qu i en m ê m e temps est relative à celle du 

f œ t u s auquel i ls sont a t t achés , sont vraisemblablement f o r m é s de l ' excédant des mo
lécules organiques qu i n 'ont pas é té admises dans la composit ion m ê m e du fœtus : 

car comme ces molécu les sont actives par e l l e s - m ê m e s , et qu'elles ont aussi un cen

tre de r é u n i o n f o r m é par les mo lécu l e s organiques des parties sexuelles de l'autre 
ind iv idu , elles doivent s'arranger sous la forme d 'un corps o r g a n i s é q u i ne sera pas 

u n autre f œ t u s , parce que la posit ion des molécu les entre elles a é té dé rangée par 

les d i f férents mouvements des autres molécu les q u i ont f o r m é le premier embryon, 

et par conséquen t i l doit r é su l t e r de l'assemblage de ces mo lécu l e s excédantes un 
corps i r régul ie r , d i f férent de celui d 'un f œ t u s , et q u i n'aura r i en de commun que la 

f a c u l t é de pouvoir c ro î t re et de se déve lopper comme l u i , parce q u ' i l est en effet 
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c o m p o s é d ê m o l é c u l e s actives, aussi b ien que le f œ t u s , lesquelles ont seulement 

pr is [une pos i t ion d i f f é ren te , parce qu'elles ont é té , pour ainsi dire re je tées hors de 

l a s p h è r e dans laquelle se sont r é u n i e s les m o l é c u l e s q u i ont f o r m é l ' embryon . 

L o r s q u ' i l y a une grande q u a n t i t é de l iqueur s é m i n a l e des deux ind iv idus , ou 

p l u t ô t lorsque ces l iqueurs sont f o r t abondantes en m o l é c u l e s organiques, i l se 

fo rme d i f fé ren tes petites s p h è r e s d 'at traction ou de r é u n i o n en d i f f é r en t s endroits 

de la l i queu r ; et alors, par une m é c a n i q u e semblable à celle que nous venons 

d'expliquer, i l se forme plusieurs f œ t u s , les uns m â l e s et les autres femelles, se

l o n que les m o l é c u l e s q u i r e p r é s e n t e n t les parties sexuelles de l ' u n ou de l 'au

t re i n d i v i d u se seront t r o u v é e s plus à po r t ée d'agir que les autres, et auront en 

effet agi les p r e m i è r e s ; mais jamais i l ne se fera dans la m ê m e s p h è r e d 'a t t ract ion 

deux petits embryons, parce q u ' i l faudrai t q u ' i l y e û t alors deux centres de r é u n i o n 

dans cette s p h è r e , q u i auraient chacun une force égale, et q u i commenceraient 

tous deux à agir en m ê m e temps, ce qu i ne peut arr iver dans une seule et m ê m e 

s p h è r e d 'a t t ract ion; et d'ailleurs, si cela a r r iva i t , i l n ' y aurait plus r ien pour f o r 

mer le placenta et les enveloppes, puisqu'alors toutes les m o l é c u l e s organiques 

seraient e m p l o y é e s à la f o r m a t i o n de cet autre f œ t u s , q u i , dans ce cas, serait n é 

cessairement femelle, si l 'autre é ta i t m â l e ; t ou t ce q u i peut arr iver, c'est que quel

ques-unes des parties communes aux deux indiv idus se t rouvant é g a l e m e n t à por 

t é e d u premier centre de r é u n i o n , elles y arr ivent en m ê m e temps, ce q u i produi t 

alors des monstres par excès , et q u i ont plus de parties q u ' i l ne fau t ; ou bien que 

quelques-unes de ces parties communes, se t rouvan t t rop é lo ignées de ce premier 

centre, soient e n t r a î n é e s par la force du second, autour duquel se fo rme le placenta, 

ce q u i doi t fa ire alors u n monstre par d é f a u t , auquel i l manque quelque part ie. 

A u reste, i l s'en fau t b ien que j e regarde comme une chose d é m o n t r é e , que ce 

Soient en effet les m o l é c u l e s organiques des parties sexuelles q u i servent de po in t 

d 'appui , ou de centre de r é u n i o n autour duquel se rassemblent toutes les autres 

parties q u i doivent fo rmer l ' embryon : j e le dis seulement comme une chose p r o 

bable ; car i l se peut b ien que ce soit quelque autre part ie q u i t ienne l ieu de centre 

et autour de laquelle les autres se r é u n i s s e n t : mais, comme je ne vois po in t de 

raison q u i puisse fa i re p r é f é r e r l 'une p l u t ô t que l 'autre de ces parties, que d ' a i l 

leurs elles sont toutes communes aux deux ind iv idus , et q u ' i l n ' y a que celles des 

sexes q u i soient d i f f é r e n t e s , j ' a i c ru q u ' i l é t a i t p lus na ture l d ' imaginer que c'est 

autour de ces parties d i f f é r en t e s et seules de leur e spèce que se fa i t la r é u n i o n . 

On a v u ci-devant que ceux q u i ont c r u que le c œ u r é t a i t le premier f o r m é se 

sont t r o m p é s ; ceux q u i disent que c'est le sang se t rompent aussi : tou t est f o r m é 

en m ê m e temps. Si l ' o n ne consulte que l 'observation, le poulet se vo i t dans l 'œuf 

avant q u ' i l a i t é t é c o u v é ; o n y r e c o n n a î t l a t ê t e et l ' ép ine d u dos, et en m ê m e 

temps les appendices q u i fo rmen t le placenta. J 'ai ouvert une grande q u a n t i t é 

d ' œ u f s , à d i f f é r e n t s temps, avant et a p r è s l ' incubat ion (1 ) , et j e me suis convaincu 

(1) Les figures que Langly a données des différents états du poulet dans l'œuf, m'ont paru assez conformes a 
la nature de ce que j'ai vu moi-même. 



190 A N I M A U X . 

par mes yeux que le poulet existe en entier dans le mi l i eu de la cicatricule au m o 
ment qu ' i l sort du corps de la poule : la chaleur que l u i communique l ' incubat ion 
ne fai t que le développer en mettant les liqueurs en mouvement ; mais i l n'est pas 
possible de dé te rmine r , au moins par les observations q u i ont été faites j u s q u ' à 
p résen t , laquelle des parties du f œ t u s est la p r emiè re fixée dans l ' instant de la for
mat ion, laquelle est celle qu i sert de point d'appui ou de centre de r é u n i o n à toutes 
les autres. 

J'ai toujours d i t que les molécu les organiques é t a i en t fixées, et que ce n 'é ta i t 
qu'en perdant leur mouvement qu'elles se r éun i s sa i en t : cela me pa ra î t certain, 
parce que, si l 'on observe s é p a r é m e n t la l iqueur s é m i n a l e du m â l e et celle de la 
femelle, on y voi t une in f in i t é de petits corps en grand mouvement, aussi bien 
dans l'une que dans l 'autre de ces liqueurs ; et ensuite, si l ' on observe le résul ta t 
du mé lange de ces deux liqueurs actives, on ne vo i t qu 'un peti t corps en repos et 
tout à fa i t immobi le , auquel l a chaleur est nécessa i re pour donner du mouve
ment ; car le poulet qu i existe dans le centre de la cicatricule est sans aucun mou
vement avant l ' incubat ion, et m ê m e vingt-quatre heures a p r è s , lorsqu'on com
mence à l'apercevoir sans microscope, i l n'a pas la plus petite apparence de 
mouvement, n i m ê m e le j o u r suivant ; ce n'est, pendant ces premiers jours , qu'une 

petite masse blanche d 'un mucilage q u i a de l a consistance dès le second jour, 
et qu i augmente insensiblement, et peu à peu, par une espèce de vie végétat ive 

dont le mouvement est t r è s - l en t , et ne ressemble point du tout à celui des parties 
organiques qu i se meuvent rapidement dans la l iqueur s é m i n a l e . D'ailleurs j ' a i eu 

raison de dire que ce mouvement est absolument d é t r u i t , et que l 'ac t iv i té des mo
lécules organiques est e n t i è r e m e n t fixée : car si on garde u n œuf sans l'exposer au 
degré de chaleur q u i est nécessa i re pour déve lopper le poulet, l ' embryon, quoique 

f o r m é en entier, y demeurera sans aucun mouvement, et les m o l é c u l e s organiques 
dont i l est composé resteront fixées sans qu'elles puissent d ' e l l e s - m ê m e s donner le 
mouvement et la vie à l ' embryon q u i a é té f o r m é par leur r é u n i o n . A ins i , après 
que le mouvement des molécu les organiques a été d é t r u i t , ap rè s la r é u n i o n de ces 

molécu les et l ' é t ab l i s sement local de toutes les parties qu i doivent former u n corps 
animal , i l faut encore une puissance ex té r i eu re pour l 'animer et l u i donner la force 
de se développer en rendant d u mouvement à celles de ces molécu le s qu i sont con

tenues dans les vaisseaux de ce petit corps : car, avant l ' incubat ion, l a machine 

animale existe en entier; elle est en t i è re , complè t e , et toute p r ê t e à jouer; mais i l 
faut u n agent ex té r i eu r pour la mettre en mouvement, et cet agent est la chaleur, 

qu i , en r a ré f i an t les liqueurs, les oblige à circuler, et met ainsi en act ion tous les 

organes, q u i ne fon t plus ensuite que se déve loppe r et c ro î t r e , pourvu que cette 

chaleur ex tér ieure continue à les aider dans leurs fonct ions, et ne vienne à cesser 
que quand i ls en ont assez d ' e u x - m ê m e s pour s'en passer, et pour pouvoir , en ve

nant au monde, faire usage de leurs membres et de tous leurs organes extér ieurs . 
Avant l 'action de cette chaleur ex té r i eure , c ' es t -à -d i re avant l ' incubat ion , l 'on 

ne vo i t pas la moindre apparence de sang, et ce n'est qu 'environ vin/H-ouatre 



DE L A FORMATION D U F Œ T U S . 191 

heures ap rè s que j ' a i v a quelques vaisseaux changer de couleur et rougi r : les pre

miers q u i prennent cette couleur et q u i contiennent en effet d u sang sont dans le 

placenta, et i ls communiquent au corps du poulet. Mais i l semble que ce sang perd 

sa couleur en approchant d u corps de l ' an ima l : car le poulet entier est tout blanc, 

et à peine d é c o u v r e - t - o n dans le premier, le second et le t r o i s i è m e j o u r ap rè s l ' i n 

cubation, u n , ou deux, ou trois petits points sanguins, q u i sont voisins du corps 

de l ' an imal , mais q u i semblent n 'en pas faire partie dans ce temps, quoique ce 

soient ces points sanguins q u i doivent ensuite former le c œ u r . A ins i la fo rmat ion 

d u sang n'est qu 'un changement occas ionné dans les l iqueurs par le mouvement 

que la chaleur leur communique, et ce sang se forme m ê m e hors du corps de l ' an i 

m a l , dont toute la substance n'est alors qu'une espèce de mucilage, de gelée 

épa i sse , de m a t i è r e visqueuse et blanche, comme serait la lymphe épaiss ie . 

L ' a n i m a l , aussi bien que le placenta, t i r en t la nour r i tu re nécessa i r e à leur d é 

veloppement par une espèce d'intus-susception, et i l s s'assimilent les parties orga

niques de la l iqueur dans laquelle i l s nagent ; car on ne peut pas dire que le p la 

centa nourrisse l ' an imal , pas plus que l ' an imal n o u r r i t le placenta, puisque, si 

l ' u n nourrissait l 'autre, le premier p a r a î t r a i t b i e n t ô t d iminuer , tandis que l 'autre 
augmenterait , au Reu que tous deux augmentent ensemble. Seulement i l est a isé 

d'observer, comme je l ' a i fa i t sur les œ u f s , que le placenta augmente d'abord 
beaucoup plus à propor t ion que l ' an imal , et que c'est par cette raison qu 'on peut 

ensuite n o u r r i r l ' an ima l ou p l u t ô t l u i porter de la nour r i tu re ; et ce ne peut ê t r e 
que par l ' intus-susception que ce placenta augmente et se déve loppe . 

Ce que nous venons de dire du poulet s'applique a i s é m e n t au f œ t u s h u m a i n ; i l 
se fo rme par la r é u n i o n des mo lécu l e s organiques des deux ind iv idus q u i ont con

couru à sa p roduc t ion , les enveloppes et le placenta sont f o r m é s de l ' excédan t de 
ces m o l é c u l e s organiques qu i ne sont po in t en t r ée s dans la composi t ion de l ' em
b r y o n : i l est donc alors r e n f e r m é dans u n double sac où i l y a aussi de la l iqueur 

q u i p e u t - ê t r e n'est d'abord, et dans les premiers instants, qu'une por t ion de la 
semence d u p è r e et de la m è r e ; et comme i l ne sort pas de la matrice, i l j o u i t , 

dans l ' instant m ê m e de sa fo rma t ion , de la chaleur ex t é r i eu re q u i est nécessa i r e à 

son d é v e l o p p e m e n t ; elle communique u n mouvement aux liqueurs, elle met e n j e u 
tous les organes, et le sang se fo rme dans le placenta et dans le corps de l ' em
b r y o n , par le seul mouvement o c c a s i o n n é par cette chaleur; on peut m ê m e dire 

que l a f o r m a t i o n d u sang de l 'enfant est aussi i n d é p e n d a n t e de celui de la m è r e , 

que ce q u i se passe dans l 'œuf est i n d é p e n d a n t de la poule q u i le couve, ou d u 

fou r q u i l ' é chau f f é . 
I l est cer ta in que le p rodui t to ta l de l a g é n é r a t i o n , c ' e s t - à - d i r e le f œ t u s , son 

placenta, ses enveloppes, croissent tous par intus-susception; car, dans les pre
miers temps, le sac q u i contient l ' œ u v r e en t i è re de la g é n é r a t i o n n'est po in t ad

h é r e n t à la matr ice . On a v u , par les e x p é r i e n c e s de Graaf sur les femelles des 

lapins, qu 'on peut faire rouler dans la matr ice ces globules où est r e n f e r m é le pro

du i t to ta l de la g é n é r a t i o n , et q u ' i l appelait m a l à propos des œ u f s ; ainsi , dans les 
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premiers temps, ces globules et tout ce qu'ils contiennent augmentent et s'accrois* 
sent par intus-susception en t i ran t la nourr i ture des liqueurs dont la matrice est 
ba ignée ; ils s'y attachent ensuite, d'abord par u n mucilage dans lequel, avec le 
temps, i l se forme de petits vaisseaux, comme nous le dirons dans la suite. 

Mais, pour ne pas sortir du sujet que je me suis p roposé de trai ter dans ce cha
pitre, je dois revenir à la fo rmat ion i m m é d i a t e d u fœ tus , sur laquelle i l y a p lu 
sieurs remarques à, faire, tant pour le heu où doit se faire cette fo rmat ion , que par 
rapport a d i f férentes circonstances q u i peuvent l ' empêcher ou l ' a l té rer . 

Dans l 'espèce humaine, la semence du m â l e entre dans la matrice, dont la ca
vi té est cons idé rab le ; et lorsqu'elle y trouve une q u a n t i t é suffisante de celle de la 

femelle, le m é l a n g e doit s'en fa i re ; l a r é u n i o n des parties organiques succède à ce 
m é l a n g e , et la fo rmat ion du f œ t u s suit : le tout est peu t -ê t r e l'ouvrage d'un 
instant, surtout si les liqueurs sont toutes deux nouvellement fournies, et si elles 
sont dans l 'é ta t actif et florissant q u i accompagne toujours les productions nou
velles de la nature. Le l i eu où le f œ t u s doit se former est la cavi té de la matrice, 
parce que la semence du m â l e y arrive plus a i s é m e n t qu'elle ne pourrai t arriver 

dans les trompes, et que ce v iscère n'ayant qu 'un petit orif ice, q u i m ê m e se tient 
toujours f e r m é , à l'exception des instants où les convulsions de l 'amour peuvent le 
faire ouvri r , l 'œuv re de la géné ra t ion y est en sû re té , et ne peut guè re en ressortir 

que par des circonstances rares et par des hasards peu f r é q u e n t s : mais comme la 
l iqueur du mâ le arrose d'abord le vagin, qu'ensuite elle p é n è t r e dans la matrice, et 
que, par son act ivi té et par le mouvement des molécu les organiques q u i la compo

sent, elle peut arriver plus l o i n et aller dans les trompes, et p e u t - ê t r e jusqu'aux 
testicules, si le pavi l lon les embrasse dans ce moment, et de m ê m e comme la 
l iqueur sémina le de la femelle a dé jà toute sa perfection dans le corps glanduleux 
des testicules, qu'elle en découle et qu'elle arrose le pav i l lon et les trompes avant 

que de descendre dans la matrice, et qu'elle peut sortir par les lacunes qu i sont 
autour du col de la matrice, i l est possible que le m é l a n g e des deux liqueurs se 

fasse dans tous ces d i f fé ren ts l ieux. I l est donc probable q u ' i l se forme souvent des 
f œ t u s dans le vagin, mais qu'i ls en retombent, pour ainsi dire, auss i tô t qu'ils se 
sont f o r m é s , parce q u ' i l n 'y a r ien qu i puisse les y retenir. I l doit arriver aussi 
quelquefois qu ' i l se forme des f œ t u s dans les trompes : mais ce cas sera for t rare; 

car cela n'arrivera que quand la l iqueur sémina le du m â l e sera e n t r é e dans la ma
trice en grande abondance, qu'elle aura été poussée j u s q u ' à ses trompes, dans les
quelles elle sera mêlée avec la l iqueur sémina le de la femelle. 

Les recueils d'observations anatomiques font ment ion non-seulement de fœtus 

t rouvés dans les trompes, mais aussi de f œ t u s t r o u v é s dans les testicules. On con
çoit t r è s - a i sémen t , par ce que nous venons de dire, comment i l se peut qu ' i l s'en 
forme quelquefois dans les trompes ; mais, à l 'égard des testicules, l 'opérat ion 
me para î t beaucoup plus diff ici le : cependant elle n'est p e u t - ê t r e pas absolument im« 
possible; car si l 'on suppose que la l iqueur sémina le du m â l e soit l ancée avec assed 

de force pour ê t re por tée j u s q u ' à l ' ex t rémi té des trompes, et qu'au moment qu'elle 
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y arr ive le pav i l lon vienne à se redresser et à embrasser le testicule, alors i l peut 

se faire qu'elle s 'élève encore plus baut , et que le m é l a n g e des deux liqueurs se 

fasse dans le l i eu m ê m e de l 'or igine de cette l iqueur , c ' e s t - à -d i r e dans la c a v i t é 

d u corps glanduleux, et i l pourra i t s'y former u n f œ t u s , mais q u i n 'arr iverai t pas 

à sa perfection. On a quelques fai ts q u i semblent indiquer que cela est a r r ivé quel

quefois. Dans l'Histoire de l'ancienne Académie des Sciences ( tome I I , page 91) on 

t rouve une observation à ce sujet. M . Tberoude, ch i rurg ien à Paris, f i t vo i r à 

l 'Académie une masse i n f o r m e q u ' i l avait t r o u v é e dans le testicule droi t d'une 
fille âgée de d ix ••huit ans ; on y remarquait deux fentes ouvertes et garnies de poils 

comme deux p a u p i è r e s : au-dessus de ces p a u p i è r e s é ta i t une espèce de f r o n t avec 

une l igne noire à la place des sourcils ; i m m é d i a t e m e n t au-dessus i l y avait p l u 

sieurs cheveux r a m a s s é s en deux paquets, dont l ' u n é ta i t long de sept pouces, et 

l 'autre de t rois ; au-dessous du grand angle de l 'œi l sortaient deux dents molaires, 

dures, grosses et blanches ; elles é t a i en t avec leurs gencives ; elles avaient envi

r o n trois lignes de longueur, et é t a i e n t é lo ignées l 'une de l 'autre d'une l igne ; une 

t ro i s i ème dent plus grosse sortait au-dessous de ces deux là . I l paraissait encore 

d'autres dents d i f f é r e m m e n t é lo ignées les unes des autres, et de celles dont nous 
venons de parler ; deux autres, entre autres, de la nature des canines, sortaient 

d'une ouverture p lacée à peu p rès o ù est l 'orei l le . Dans le m ê m e vo lume (page 244), 

i l est r a p p o r t é que M . Mery t rouva dans le testicule d'une femme, q u i é ta i t ab-

cédé , u n os de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e avec plusieurs dents si parfaites, que que l 

ques-unes parurent avoir plus de d ix ans. On trouve dans le Journal de Médecine 
( j anv ie r 1683), pub l i é par l ' a b b é de L a Roque, l 'histoire d'une dame q u i , ayant 

f a i t h u i t enfants f o r t heureusement, m o u r u t de l a grossesse d 'un n e u v i è m e , q u i 

s 'é ta i t f o r m é a u p r è s de l ' u n de ses testicules, ou m ê m e dedans : je dis a u p r è s ou 

dedans, parce que cela n'est pas bien clairement exp l iqué dans la re la t ion qu 'un 
M . de Saint-Maurice, m é d e c i n , à q u i on doit cette observation, a faite de cette 

grossesse : i l d i t seulement q u ' i l ne doute pas que le f œ t u s ne f û t dans le tes t i 

cule ; mais lo r squ ' i l le t rouva, i l é t a i t dans l 'abdomen. Ce f œ t u s é ta i t gros comme 

le pouce, et e n t i è r e m e n t f o r m é : on y reconnaissait a i s é m e n t le sexe. On t rouve 
aussi dans les Transactions philosophiques quelques observations sur des testicules 

de femmes, où l ' on a t r o u v é des dents, des cheveux, des os. Si tous ces fai ts sont 

vrais , on ne peut guè re les expliquer que comme nous l 'avons fa i t , et i l faudra 
supposer que l a l iqueur s é m i n a l e d u m â l e monte quelquefois, quoique t r è s - r a r e 

ment , jusqu'aux testicules de la femelle; cependant j ' avouera i que j ' a i quelque 

peine à le croire : p r e m i è r e m e n t , parce que les faits q u i paraissent le prouver sont 

e x t r ê m e m e n t rares ; en second l i eu , parce qu 'on n'a jamais v u de f œ t u s par fa i t dans 

les testicules, et que l 'observation de M . L i t t r é , q u i est la seule de cette espèce, a 

paru f o r t suspecte ; en t r o i s i è m e l i eu , parce q u ' i l n'est pas impossible que la l i 

queur s é m i n a l e de la femelle ne puisse toute seule produire quelquefois des masses 

o rgan i sées , comme des m ô l e s , des kystes remplis de cheveux, d'os, de chai r ; et 

enf in parce que si l ' on veut ajouter f o i à toutes les observations des anatomistes, 
v . 25 
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on viendra à croire qu ' i l peut se former des fœ tus dans les testicules des hommes 
aussi bien que dans ceux des femmes ; car on trouve dans le second volume de 
YHistoire de l'ancienne Académie (page 298) une observation d'un chirurgien qui 
d i t avoir t rouvé dans le scrotum d'un homme une masse de la figure d 'un enfant 
en fe rmé dans les membranes : on y distinguait la t ê te , les pieds, les yeux, des os 

et des cartilages. Si toutes ces observations é ta ien t éga lement vraies, i l faudrait 
nécessa i rement choisir entre les deux hypo thèses suivantes : ou que la liqueur sé

minale de chaque sexe ne peut r ien produire toute seule et sans ê t re mêlée avec 
celle de l'autre sexe, ou que cette l iqueur peut produire toute seule des masses 

i r régul iè res , quoique organisées . E n se tenant à la p r emiè re h y p o t h è s e , on serait 
obligé d'admettre, pour expliquer tous les faits que nous venons de rapporter, 
que la liqueur du m â l e peut quelquefois monter jusqu'au testicule de la femelle, 
et y former, en se m ê l a n t avec la l iqueur sémina le de la femelle, des corps orga
nisés ; et de m ê m e , que quelquefois la l iqueur s émina l e de la femelle peut, en se 
r é p a n d a n t avec abondance dans le vagin, péné t re r , dans le temps de la copula

t ion , jusque dans le scrotum du mâ le , à peu près comme le virus vénérien y 
pénè t r e souvent, et que, dans ces cas, qu i sans doute seraient aussi fo r t rares, i l 
peut se former u n corps organ isé dans le scrotum, par le m é l a n g e de cette liqueur 

sémina le de la femelle avec celle du m â l e , dont une partie q u i é ta i t dans l'urètre 

aura rebroussé chemin, et sera parvenue, avec celle de la femelle, jusque dans le 
scrotum : ou bien, si l ' on admet l 'autre h y p o t h è s e , qu i me pa ra î t plus vraisembla

ble, et qu'on suppose que la l iqueur s émina l e de chaque i n d i v i d u ne peut pas à 

la vér i té produire toute seule u n animal , u n f œ t u s , mais qu'elle puisse produire 

des masses organisées lorsqu'elle se trouve dans des lieux où ses particules ac

tives peuvent en quelque f açon se r é u n i r , et où le produi t de cette r é u n i o n peut 
trouver de la nourr i ture , alors on pourra dire que toutes ces productions os
seuses, charnues, chevelues, dans les testicules des femelles et dans le scrotum 

des mâ les , peuvent t i rer leur origine de la seule l iqueur de l ' i n d i v i d u dans lequel 
elles se trouvent. Mais c'est assez s 'a r rê ter sur des observations dont les faits me 
paraissent plus incertains qu'inexplicables; car j 'avoue que je suis t rès -por té à 

imaginer que, dans de certaines circonstances, et dans de certains é ta ts , la l i 
queur sémina le d 'un ind iv idu mâ le ou femelle peut seule produire quelque chose. 

Je serais, par exemple, for t t e n t é de croire que les filles peuvent faire des môles 

sans avoir eu de communicat ion avec le m â l e , comme les poules font des œufs 

sans avoir v u le coq : je pourrais appuyer cette opinion de plusieurs observations 

qui me paraissent au moins aussi certaines que celles que je viens de citer, et 

je me rappelle que M . de La Saône, m é d e c i n et anatomiste de l 'Académie des 

Sciences, a fa i t un m é m o i r e sur ce sujet, dans lequel i l assure que des religieuses 

bien cloîtrées avaient fa i t des mô le s . Pourquoi cela serait- i l impossible, puisque 
les poules font des œufs sans communicat ion avec le coq, et que, dans la cicatri
cule de ces œ u f s , on voi t , au l ieu d 'un poulet, une m ô l e avec des appendices? 

L'analogie me parait avoir assez de force pour qu'on puisse au moins douter et 



DE L A FORMATION D U F Œ T U S . 195 

Suspendre son jugement . Quoi q u ' i l soit, i l est certain q u ' i l f au t le m é l a n g e des 

deux l iqueurs pour former u n an ima l ; que ce m é l a n g e ne peut venir à bien que 

quand i l se fa i t dans la matrice, ou bien dans les trompes de la matrice, où les 

anatomistes ont t r o u v é quelquefois des f œ t u s , et q u ' i l est naturel d ' imaginer que 

ceux q u i ont é té t r o u v é s hors de la matrice et dans la cav i t é de l 'abdomen, sont 

sortis par l ' e x t r é m i t é des trompes ou par quelque ouverture q u i s'est fai te par acci

dent à la matr ice , et que ces f œ t u s ne sont pas t o m b é s du testicule, où i l me pa

r a î t f o r t d i f f ic i le qu ' i ls puissent se former, parce que je regarde comme une chose 

presque impossible que la l iqueur s é m i n a l e d u m â l e puisse remonter j u s q u e - l à . 

Leeuwenhoek a s u p p u t é la vitesse du mouvement de ses p r é t e n d u s animaux 

s p e r m a t i q ù e s , et i l a t r o u v é qu' i ls pouvaient faire quatre ou c inq pouces de che

m i n en quarante minutes. Ce mouvement serait plus que suffisant pour parvenir 

d u vag in dans la matr ice, de la matr ice dans les trompes, et des trompes dans le j 

testicules, en une heure ou deux, si toute la l iqueur avait ce m ê m e mouvement : 

mais comment concevoir que les m o l é c u l e s organiques q u i sont en mouvement 

dans cette l iqueur du m â l e , et dont le mouvemeut cesse a u s s i t ô t que le l iquide 

dans lequel elles se meuvent v ient à leur manquer ; comment concevoir, dis-je, 

que ces m o l é c u l e s puissent arr iver jusqu'aux testicules, à moins que d'admettre 

que la l iqueur e l l e - m ê m e y arr ive et les y porte ? Ce mouvement de progression 

q u ' i l faut supposer dans la l iqueur m ê m e , ne peut ê t r e p rodu i t par celui des m o 

lécu les organiques qu'elle contient . A i n s i , quelque ac t iv i t é que l ' on suppose à ces 

m o l é c u l e s , on ne vo i t pas comment elles pourraient arr iver aux testicules et y 

fo rmer u n f œ t u s , à moins que par quelque voie que nous ne connaissons po in t , 

par quelque force r é s i d a n t e dans le testicule, la l iqueur m ê m e ne f û t p o m p é e et 

a t t i r é e j u s q u e - l à ; ce qu i est une supposition non-seulement gratuite, mais m ê m e 

contre la vraisemblance. 

Autant i l est douteux que la l iqueur s é m i n a l e du m â l e puisse jamais parveni r 

aux testicules de la femelle, autant i l p a r a î t certain qu'elle p é n è t r e la matr ice, 

et qu'elle y entre, soit par l 'or i f ice , soit à travers le t issu m ê m e des m e m 

branes de ce viscère . La l iqueur q u i décou le des corps glanduleux des test i 

cules de la femelle, peut aussi entrer dans la matr ice, soit par l 'ouver ture q u i 

est à l ' ex t r émi t é s u p é r i e u r e des trompes, soit à travers le t issu m ê m e de ces * 

trompes et de la matrice. I l y a des observations qu i semblent prouver clairement 

que ces l iqueurs peuvent entrer dans la matrice à travers le tissu de ce v i scè re ; 

j e vais en rapporter une de M . "Weitbrech, habile anatomiste, de l 'Académie 

de P é t e r s b o u r g , qu i conf i rme m o n op in ion : « Des o m n i attentione dignissima 

» oblata m i h i et i n utero feminse a l icujus à me dissectae: erat u t é r u s ea magni tud ine 

» qua esse solet i n v i rg in ibus , tubaeque a m b œ apertae quidem ad ingressum u te r i , 

» i ta u t ex hoc i n i l las c u m specillo facile possem transire ac fia t u m i n j i c e r e ; 

)) sed i n t u b a r u m extremo nu l l a dabatur apertura, nu l lus aditus : fimbriarum 

» enim ne ves t ig ium quidem aderat ; sed loco i l l a r u m bulbus al iquis p y r i f o r m i s 

» materia subalbida f iu ida turgens, i n cujus medio fibra plana nervea, c i ca t r i cu l© 
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» aemula, apparebat, quae sub l igamentul i specie usque ad ovari i involucra proten-
» debatur. 

» Dices eadem a Regnero de Graaf j a m o l i m notata. Equidem non negaverim 
y> i l lustrem hune prosectorem i n l ibro suo de organis muliebribus non modo si-
» mi lem tubam delineasse, tabula X I X , fig. 3, sed et monuisse « tubas, quamvis 
» secundum ordinariam nature dispositionem i n extremitate sua notabilem sem-
» per coarctationem habeant, praeter naturam tamen aliquando claudi. » Verum 
» enimvero, cum non memineri t auctor an i d i n utraque tuba i ta deprehenderit, 
y> an i n virgine, an status iste praeter naturalis sterili tatem inducat, an vero con-

)> ceptio n ib i lominus f i e r i possit,an a pr incipio vitae talis structura suam originem 
)) ducat, sive an tractu temporis i ta degenerare tubae possint, facile perspicimus 
)) mul ta nobis relicta esse problemata quae, utcumque soluta, m u l t u m negotii fa-
» cessant i n exemplo nostro. Erat enim haec femina maritata, v i g i n t i quatuor annos 
)) nata, quae f i l i u m pepererat, quem v i d i ipse, octo j a m annos na tum. Die igitur 
» tubas ab incunabulis clausas sterili tatem inducere : quare haec nostra femina 
» peperit ? Die concepisse tubis clausis : quomodo ovu lum ingredi tubam potuit ? 
» Die coaluisse tubas post par tum : quomodo i d nos t i ? quomodo adeo evanescere 
» i n utroque latere fimbriae possunt, tanquam nunquam adfuissent ? Si quidem 
» ex ovario ad tubas alia daretur via praeter i l l a r u m o r i f i c ium, unico gressu omnes 
» superarentur difflcultates : sed fictiones inte l lectum quidem adjuvant, rei veri-

» tatem non demonstrant ; praestat ig i tu r ignorationem fa ter i , quam speculatio-
» nibus indulgere. » ( Vide Comment. Âcad. retropol. tome I V , pages 261 et 262). 

L'auteur de cette observation, q u i marque, comme l 'on voi t , autant d'esprit et de 

jugement que de connaissances en anatomie, a raison de se faire ces difficultés, 
qu i paraissent ê t re en effet insurmontables dans le sy s t ème des œ u f s , mais qui 

disparaissent dans notre explication ; et cette observation semble seulement prou
ver, comme nous l'avons d i t , que la l iqueur sémina le de la femelle peut bien péné
trer le tissu de la matrice, et y entrer à travers les pores des membranes de ce 

viscère , comme je ne doute pas que celle du m â l e ne puisse y entrer aussi de la 
m ê m e façon : i l me semble que pour se le persuader, i l suff î t de faire attention à 
l ' a l t é ra t ion que la l iqueur sémina le du m â l e cause à ce v i scè re , et à l 'espèce de vé

gé ta t ion ou de d é v e l o p p e m e n t qu'elle y cause. D'ailleurs la l iqueur q u i sort par 
les lacunes de Graaf, tant celles q u i sont autour du col de la matrice, que celles 

qu i sont aux environs de l 'orifice ex té r i eu r de l ' u rè t re , é t a n t , comme nous l'avons 

i n s i n u é , de la m ê m e nature que la l iqueur du corps glanduleux, i l est bien évident 
que cette l iqueur vient des testicules, et cependant i l n ' y a aucun vaisseau qui 
puisse la conduire, aucune voie connue par où elle puisse passer ; par conséquent 

on doit conclure qu'elle p é n è t r e le tissu spongieux de toutes ces parties, et que 

non-seulement elle entre ainsi dans l a matrice, mais m ê m e qu'elle en peut sortir 
lorsque ces parties sont en i r r i t a t i on . 

Mais quand m ê m e on se refuserait à cette idée , et qu 'on trai terai t de chose i m 

possible la p é n é t r a t i o n du tissu de la matrice et des trompes par les molécules 
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actives des l iqueurs s é m i n a l e s , on ne pourra pas nier que celle de la femelle q u i 

décou le des corps glanduleux des testicules, ne puisse entrer par l 'ouverture q u i 

est à l ' e x t r é m i t é de la t rompe et q u i fo rme le p a v i l l o n ; qu'elle ne puisse ar r iver 

dans la cav i t é de la matr ice par cette voie, comme celle d u m â l e y arrive par l ' o 

r i f ice de ce v i scè re , et que par c o n s é q u e n t ces deux l iqueurs ne puissent se p é n é 

trer , se m ê l e r i n t imemen t dans cette cav i t é , et y fo rmer le f œ t u s de la m a n i è r e 
dont nous l 'avons e x p l i q u é . 

CHAPITRE IX. 

DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ACCROISSEMENT DU FŒTUS, DE L'ACCOUCHEMENT, ETC. 

On doit distinguer dans le développement du fœtus des degrés différents d'ac

croissement dans de certaines parties, q u i sont, pour ainsi dire, des espèces d i f f é 

rentes de d é v e l o p p e m e n t . L e premier d é v e l o p p e m e n t q u i succède i m m é d i a t e m e n t 

à la f o r m a t i o n d u f œ t u s n'est pas u n accroissement propor t ionnel de toutes les 

parties q u i le composent : plus on s 'é lo igne du temps de la fo rma t ion , plus cet ac

croissement est propor t ionnel dans toutes les parties, et ce n'est q u ' a p r è s ê t r e sor t i 

d u sein de la m è r e que l'accroissement de toutes les parties du corps se f a i t à peu 

p r è s dans la m ê m e propor t ion . I l ne faut donc pas s'imaginer que le f œ t u s , au 
moment de sa fo rma t ion , soit u n homme i n f i n i m e n t peti t , duquel la figure et la 
fo rme soient absolument semblables à celles de l 'homme adulte : i l est v r a i que 

le peti t embryon contient r é e e l l e m e n t toutes les parties q u i doivent composer 

l 'homme ; mais ces parties se déve loppen t successivement et d i f f é r e m m e n t les unes 

des autres. 

Dans u n corps o r g a n i s é comme l'est celui d 'un animal , on peut croire q u ' i l y a 

des parties plus essentielles les unes que les autres; et sans voulo i r dire q u ' i l 

pourra i t y en avoir d ' inuti les ou de superflues, on peut s o u p ç o n n e r que toutes ne 

sont pas d'une nécess i t é é g a l e m e n t absolue, et q u ' i l y en a quelques-unes dont les 
autres semblent d é p e n d r e pour leur d é v e l o p p e m e n t et leur disposition. On pour 

ra i t dire q u ' i l y a des parties fondamentales sans lesquelles l ' an imal ne peut se 
d é v e l o p p e r ; d'autres q u i sont plus accessoires et plus e x t é r i e u r e s , q u i paraissent 

t i r e r leur origine des p r e m i è r e s , et qu i semblent ê t r e faites autant pour l 'ornement, 

la s y m é t r i e et la perfection ex t é r i eu re de l ' an imal , que pour la nécess i té de son 
existence et l'exercice des fonct ions essentielles à la vie. Ces deux espèces de par

ties d i f f é r e n t e s se d é v e l o p p e n t successivement, et sont dé jà toutes presque éga le 

ment apparentes lorsque le f œ t u s sort d u sein de la m è r e : mais i l y a encore d'au

tres parties, comme les dents, que la nature semble mettre en rése rve pour ne les 

faire p a r a î t r e qu'au bout de plusieurs a n n é e s ; i l y en a, comme les corps glandu

leux des testicules des femelles, l a barbe des m â l e s , etc., q u i ne se montrent que 

quand le temps de produire son semblable est a r r i vé , etc. 
I l me p a r a î t que, pour r e c o n n a î t r e les parties fondamentales et essentielles du 
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corps de l 'animal , i l faut faire attention au nombre, à la situation et à la nature 
de toutes les parties ; celles qu i sont simples, celles dont la position est invariable, 
celles dont la nature est telle que l 'animal ne peut pas exister sans elles, seront cer
tainement des parties essentielles ; celles, au contraire, qu i sont doubles ou en plus 

grand nombre, celles dont la grandeur et la position varient, et enf in celles qu'on 
peut retrancher de l ' animal sans le blesser, ou m ê m e sans le faire pér i r , peuvent 

ê t re regardées comme moins nécessa i res et plus accessoires à la machine animale. 
Aristote a d i t que les seules parties qu i fussent essentielles à tout animal étaient 
celle avec laquelle i l prend la nourr i ture , celle dans laquelle i l la digère , et celle 
par laquelle i l en rend le superflu : la bouche et le conduit intestinal, depuis la 

bouche j u s q u ' à l'anus, sont en effet des parties simples, et qu'aucune autre ne peut 
suppléer . La tête et l 'épine du dos sont aussi des parties simples, dont la position 
est invariable. L 'ép ine du dos sert de fondement à la charpente du corps, et c'est 
de la moelle al longée qu'elle contient que d é p e n d e n t les mouvements et l'action de 
la plupart des membres et des organes : c'est aussi cette partie qu i para î t une des 

p remiè res dans l 'embryon, on pourrai t m ê m e dire qu'elle p a r a î t la première ; car 
la p r e m i è r e chose qu'on voi t dans la cicatricule de l'oeuf est une masse allongée 
dont l ' ex t rémi té , qu i forme la tê te , ne diffère du total de la masse que par une es

pèce de forme con tou rnée , et u n peu plus renf lée que le reste : or ces parties sim

ples et q u i paraissent les p r e m i è r e s sont toutes essentielles à l'existence, à la 
forme et à la vie de l 'animal . 

I l y a beaucoup plus de parties doubles dans le corps de l 'animal que de parties 
simples, et ces parties doubles semblent avoir été produites s y m é t r i q u e m e n t de 

chaque côté des parties simples, par une espèce de végé ta t ion ; car ces parties 

doubles sont semblables par la forme, et d i f férentes par la position. La main gau

che, par exemple, ressemble à la ma in droite, parce qu'elle est composée du 
m ê m e nombre des parties, lesquelles é t an t prises s é p a r é m e n t , et é t an t comparées 

une à une et plusieurs à plusieurs, n 'ont aucune di f férence : cependant, si la main 

gauche se trouvait à la place de la droite, on ne pourrai t pas s'en servir aux mê

mes usages, et on aurait raison de la regarder comme u n membre très-différent 

de la main droite. I l en est de m ê m e de toutes les autres parties doubles : elles sont 

semblables pour la forme, et di f férentes par la posit ion ; cette position se rapporte 

au corps de l 'animal ; et en imaginant une ligne q u i partage le corps du haut en 

bas en deux parties égales, on peut rapporter à cette l igne, comme à u n axe, la 

position de toutes ces parties semblables. 

La moelle a l longée , à la prendre depuis le cerveau j u s q u ' à son ex t rémi té infé

rieure, et les ver tèbres qu i la contiennent, paraissent ê t re l'axe réel auquel on doit 

rapporter toutes les parties doubles du corps an imal : elles semblent en t irer leur 

origine et n 'ê t re que les rameaux s y m é t r i q u e s qu i partent de ce tronc ou de cette 

base commune : car on voi t sortir les côtes de chaque côté des ve r t èb res dans le 

petit poulet, et le déve loppement de ces parties doubles et s y m é t r i q u e s se fai t par 

une espèce de végé ta t ion , comme celle de plusieurs rameaux q u i partiraient de 
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plusieurs boutons d i sposés r é g u l i è r e m e n t des deux cô tés d'une branche principale. 

Dans tous les embryons les parties du m i l i e u de la t ê t e et des v e r t è b r e s paraissent 

les p r e m i è r e s ; ensuite on v o i t aux deux cô tés d'une vés i cu l e , q u i f a i t le m i l i e u de 

la t ê t e , deux autres vés icu les q u i paraissent sor t i r de la p r e m i è r e ; ces deux v é s i 

cules contiennent les yeux et les autres parties doubles de la t ê t e : de m ê m e on 

vo i t de petites é m i n e n c e s sort ir en nombre éga l de chaque cô té des v e r t è b r e s , s ' é 

tendre, prendre de l'accroissement, et former les cô tes et les autres parties doubles 

d u t ronc ; ensuite, à côté de ce t ronc dé j à f o r m é , on voi t p a r a î t r e de petites é m i 

nences pareilles aux p r e m i è r e s , qu i se d é v e l o p p e n t , croissent insensiblement, et 

f o rmen t les e x t r é m i t é s s u p é r i e u r e s et i n f é r i e u r e s , c ' e s t - à - d i r e les bras et les j a m 

bes. Ce premier d é v e l o p p e m e n t est fo r t d i f f é ren t de celui q u i se f a i t dans la suite, 

c'est une produc t ion des parties q u i semblent n a î t r e et q u i paraissent pour la pre

m i è r e fois ; l 'autre, q u i l u i succède , n'est qu 'un accroissement de toutes les par

ties dé j à n é e s , et f o r m é e s en peti t , à peu p r è s comme elles doivent l 'ê t re en grand. 

Cet ordre s y m é t r i q u e de toutes les parties doubles se t rouve dans tous les an i 

maux : la r é g u l a r i t é de la posi t ion de ces parties doubles, l 'égal i té de leur exten

s ion et de leur accroissement, tant en masse qu'en volume, leur parfai te ressem

blance entre elles, tant pour le to ta l que pour le dé ta i l des parties q u i les compo

sent, semblent indiquer qu'elles t i r en t r é e l l emen t leur origine des parties simples; 

q u ' i l doi t r é s ide r dans ces parties simples une force qu i agit é g a l e m e n t de chaque 

côté, ou, ce q u i revient au m ê m e , que les parties simples sont les points d'appui 

contre lesquels s'exerce l 'ac t ion des forces q u i produisent le d é v e l o p p e m e n t des 

parties doubles ; que l ' ac t ion de la force par laquelle s 'opère le d é v e l o p p e m e n t de 

la partie droi te , est égale à l 'action de la force par laquelle se f a i t le d é v e l o p p e m e n t 

de la partie gauche, et que par c o n s é q u e n t elle est c o n t r e - b a l a n c é e par cette 

r é a c t i o n . 

De là on doi t i n f é re r que s ' i l y a quelque d é f a u t , quelque excès , ou quelque vice 

dans la m a t i è r e qu i doi t servir à fo rmer les parties doubles, comme la force q u i les 

pousse de chaque côté de leur base commune est toujours éga le , le d é f a u t , l 'excès 

ou le vice se doi t t rouver à gauche comme à d ro i t e ; et que, par exemple, si, par 

u n dé fau t de m a t i è r e , un homme se t rouve n 'avoir que deux doigts au l i eu de c inq , 

à la m a i n droite, i l n 'aura non plus que deux doigts à la m a i n gauche; ou bien que 

s i , par u n excès de m a t i è r e organique, i l se trouve avoir six doigts à l 'une des mains 

i l aura de m ê m e six doigts à l 'autre; ou si, par quelque vice, la m a t i è r e qu i doi t 

servir â la f o r m a t i o n de ces parties doubles se t rouve a l t é rée , i l y aura la m ê m e a l 

t é r a t i o n à la part ie droite q u ' à la par t ie gauche. C'est aussi ce q u i arrive assez sou

vent : l a p lupar t des monstres le sont avec s y m é t r i e ; le d é r a n g e m e n t des parties 

p a r a î t s 'ê t re f a i t avec ordre, et l ' on v o i t par les erreurs m ê m e de la nature qu'elle 

Se m é p r e n d tou jours le moins q u ' i l est possible. 

Cette harmonie de pos i t ion q u i se t rouve dans les parties doubles des animaux 

se trouve aussi dans les v é g é t a u x : les branches poussent des boutons de chaque 

côté : les nervures des feui l les (sont é g a l e m e n t d i sposées de chaque cô té de la ner-
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vure principale ; et quoique l 'ordre symét r ique paraisse moins exact dans les vé 
gé taux que dans les animaux, c'est seulement parce qu ' i l y est plus v a r i é ; les 
limites de la symét r i e y saut plus é tendues et moins précises ; mais on peut cepen
dant y r econna î t r e a i sément cet ordre, et distinguer les parties simples et essen
tielles de celles qu i sont doubles, et qu'on doit regarder comme t i ran t leur origine 
des premières . On verra dans notre Discours sur les végé taux quelles sont les parties 
simples et essentielles du végéta l , et de quelle m a n i è r e se fa i t le premier dévelop
pement des parties doubles, dont la plupart ne sont qu'accessoires. 

I l n'est guère possible de d é t e r m i n e r sous quelle forme existent les parties dou
bles avant leur déve loppement , de quelle façon elles sont pl iées les unes sur les 

autres, et quelle est alors la figure qu i résu l te de leur posit ion par rapport aux 
parties simples. Le corps de l 'animal , dans l ' instant de sa format ion , contient cer

tainement toutes les parties qu i doivent le composer; mais la position relative de 
ces parties doit ê t re bien différente alors de ce qu'elle devient dans la suite. U en 
est de m ê m e de toutes les parties de l 'animal ou du végéta l , prises séparément : 
qu'on observe seulement le déve loppemen t d'une petite feuille naissante, on verra 
qu'elle est pliée des deux côtés de la nervure principale; que ses parties latérales 
sont comme superposées , et que sa figure ne ressemble point du tout dans ce 
temps à celle qu'elle doit a cqué r i r dans la suite. Lorsqu'on s'amuse à plier du pa
pier pour former ensuite, au moyen d 'un certain déve loppemen t , des formes régu

lières et s y m é t r i q u e s , comme des espèces de couronnes, des coffres, des ba
teaux, etc., on peut observer que les d i f férentes plicatures que l 'on fa i t au papier, 
semblent n'avoir r ien de commun avec la forme qu i doit en résul ter par le 
d é v e l o p p e m e n t ; on vo i t seulement que ces plicatures se fon t dans u n ordre tou
jours symé t r ique , et que l 'on fa i t d 'un côté ce que l 'on vient de faire de l'autre; 
mais ce serait u n p rob lème au-dessus de la géomét r i e connue que de dé te rminer les 
figures qu i peuvent résu l te r de tous les déve loppemen t s d 'un certain nombre de 
plicatures données . Tout ce qu i a i m m é d i a t e m e n t rapport à la position, manque 
absolument à nos sciences m a t h é m a t i q u e s : cet art , que Leibni tz appelait analysis 
situs, n'est pas encore n é ; cependant cet art, qu i nous ferai t c o n n a î t r e les rapports 
de position entre les choses, serait aussi ut i le , et p e u t - ê t r e plus nécessaire aux 
sciences naturelles, que l 'art qu i n'a que la grandeur des choses pour objet; car on 

a plus souvent besoin de c o n n a î t r e la forme que la m a t i è r e . Nous ne pouvons donc 

pas, lorsqu'on nous p ré sen t e une forme déve loppée , r e c o n n a î t r e ce qu'elle était 
avant son déve loppemen t , et de m ê m e , lorsqu'on nous fa i t vo i r une forme enve
loppée , c 'es t -à-di re une forme dont les parties sont repl iées les unes sur les autres, 
nous ne pouvons pas juger de ce qu'elle doit produire par t e l ou tel développe
ment : n'est-il donc pas évident que nous ne pouvons juger en aucune façon de la 
position relative de ces parties repl iées q u i sont comprises dans u n tout qui doit 
changer de figure en se déve loppan t ? 

Dans le déve loppement des productions de la nature, non-seulement les parties 
pl iées et superposées comme dans les olicatures dont nous avons pa r l é , prennent 
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de nouvelles posi t ions, mais elles a c q u i è r e n t en m ê m e temps de l ' é t e n d u e et de l a 

sol id i té : puisque nous ne pouvons pas m ê m e d é t e r m i n e r au juste le r é s u l t a t d u d é 

veloppement simple d'une forme e n v e l o p p é e , dans lequel, comme dans le morceau 

de papier p l ié , i l n ' y a qu 'un changement de posi t ion entre les parties, sans aucune 

augmentat ion n i d i m i n u t i o n de volume ou de la masse de la m a t i è r e , comment 

nous serai t - i l possible de juger du d é v e l o p p e m e n t c o m p o s é du corps d 'un a n i m a l 

dans lequel la pos i t ion relative des parties change aussi b ien que le volume et l a 

masse de ces m ê m e s parties ? Nous ne pouvons donc raisonner sur cela qu'en t i r a n t 

quelques induct ions de l 'examen de la chose m ê m e dans les d i f f é r en t s temps d u 

d é v e l o p p e m e n t , et en nous aidant des observations qu 'on a faites sur le poulet dans 

l 'œuf, et sur les f œ t u s nouvellement f o r m é s , que les accidents et les fausses c o u 

ches ont souvent d o n n é l i eu d'observer. 

On vo i t , à la vé r i t é , le poulet dans l 'œuf avant q u ' i l a i t é té couvé ; i l est dans une 

l iqueur transparente qu i est contenue dans une petite bourse f o r m é e par une m e m 

brane t rès - f ine au centre de la cicatricule : mais ce poulet n'est encore qu u n po in t 

de m a t i è r e i n a n i m é e , dans lequel on ne distingue aucune organisation sensible, 

aucune figure bien d é t e r m i n é e ; on juge seulement par la forme ex t é r i eu re que 

l 'une des e x t r é m i t é s est la t ê t e , et que le reste est l ' ép ine d u dos : le tou t n'est 

qu'une gelée transparente q u i n'a presque poin t de consistance. I l parait que c'est 

là le premier produi t de la f é c o n d a t i o n , et que cette forme est le premier r é s u l t a t 

du m é l a n g e q u i s'est f a i t dans la cicatricule de la semence du m â l e et de celle de la 

femelle ; cependant, avant que de l'assurer, i l y a plusieurs choses auxquelles 
i l faut faire at tent ion. 

Lorsque la poule a h a b i t é pendant quelques jours avec le coq et qu 'on l 'en s é p a r e 

ensuite, les œ u f s qu'elle produi t ap rè s cette s é p a r a t i o n ne laissent pas d ' ê t re f é c o n d s 

comme ceux qu'elle a produits dans le temps de son habi ta t ion avec le m â l e . L ' œ u f 

que la poule pond v ing t jours a p r è s avoir é té sépa rée du coq, p rodu i t u n poulet 

comme celui qu'elle aura pondu v ing t jours auparavant ; p e u t - ê t r e m ê m e que ce 

terme est beaucoup plus long, et que cette f é c o n d i t é c o m m u n i q u é e aux œ u f s de la 

poule par le coq, s ' é tend à ceux qu'elle ne doi t pondre qu 'au bout d 'un mois ou da

vantage : les œ u f s q u i ne sortent q u ' a p r è s ce terme de v i n g t jours ou d 'un mois, et 

q u i sont f éconds comme les premiers, se d é v e l o p p e n t dans le m ê m e temps ; i l no 

faut que v i n g t - u n jours de chaleur aux uns comme aux autres, pour faire é c l o r e l a 

poulet : ces derniers œ u f s sont donc c o m p o s é s comme les premiers, et l ' embryon y 

est aussi a v a n c é , aussi f o r m é . Dès lors, on pourra i t penser que cette forme sous 

laquelle nous p a r a î t le poulet dans la cicatr icule de l 'œuf avant q u ' i l ait été c o u v é , 

n'est pas la forme q u i r é s u l t e i m m é d i a t e m e n t d u m é l a n g e des deux l iqueurs, et i l y 

aurait quelque fondement à s o u p ç o n n e r qu'elle a é té p r écédée d'autres formes pen

dant le temps que l 'œuf a s é j o u r n é dans le corps de l a m è r e ; car lorsque l ' embryon 

a la forme que nous l u i voyons dans l 'œuf q u i n'a pas encore é té c o u v é , i l ne l u i 

faut plus que la chaleur pour le déve loppe r et le faire éc lorc : or, s ' i l avait eu cette 

forme vingt jours ou u n mois auparavant, lorsqu ' i l a é té f é c o n d é , pourquoi la cha* 
Y. 
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leur de l ' in té r ieur du corps de la poule, q u i est certainement assez grande pour le 
développer , ne l 'a-t-elle pas ' déve loppé en effet ? et pourquoi ne t rouve-t-on pas le 

poulet tout f o r m é et p rê t à éclore dans ces œuf s qu i ont été fécondés v ing t -un jours 
auparavant, et que la poule ne pond qu'au bout de ce temps ? 

Cette diff icul té n'est cependant pas aussi grande qu'elle le p a r a î t : car on doit 
concevoir que, dans le temps de l 'habitat ion du coq avec la poule, chaque œuf re
çoi t dans sa cicatricule une petite por t ion de la semence du m â l e ; cette cicatricule 
contenait déjà celle de la femelle. L 'œuf a t t a ché à l 'ovaire est dans les femelles ovi
pares ce qu'est le corps glanduleux dans les testicules des femelles vivipares. La 
cicatricule de l 'œuf sera, si l 'on veut, la cavité de ce corps glanduleux dans lequel 
rés ide la l iqueur sémina le de la femelle ; celle du m â l e v ien t s'y mê le r et la péné
trer. I l doit donc ré su l t e r de ce m é l a n g e u n embryon qu i se forme dans l'instant 
m ê m e de la p é n é t r a t i o n des deux liqueurs : aussi le premier œuf que la poule pond 
i m m é d i a t e m e n t après la communicat ion qu'elle vient d'avoir avec le coq se trouve 
fécondé et produit u n poulet. Ceux qu'elle pond dans la suite ont été fécondés de 
la m ê m e façon et dans le m ê m e instant ; mais comme i l manque encore à ces œufs 
des parties essentielles dont la production est i n d é p e n d a n t e de la semence du mâle, 
qu ' i ls n'ont encore n i blanc, n i membrane, n i coquille, le peti t embryon contenu 
dans la cicatricule ne peut se déve lopper dans cet œuf imparfa i t , quoiqu ' i l y soit 
contenu rée l l ement , et que son déve loppemen t soit a idé de la chaleur de l 'intérieur 
du corps de la m è r e . U demeure donc dans la cicatricule dans l 'état où i l a été 
f o r m é , j u s q u ' à ce que l 'œuf ait acquis par son accroissement toutes les parties qui 

sont nécessai res à l 'action et au d é v e l o p p e m e n t d u poule t ; et ce n'est que quand 
l 'œuf est a r r ivé à sa perfection, que cet embryon peut commencer à na î t r e et à se 
développer . Ce déve loppemen t se fa i t au dehors par l ' incubat ion, mais i l est cer
ta in q u ' i l pourrai t se faire au dedans; et p e u t - ê t r e qu'en serrant ou cousant l'orifice 
de la poule pour l ' empêcher de pondre et pour retenir l 'œuf dans l ' in tér ieur de son 
corps, i l pourrai t arriver que le poulet s'y développera i t comme i l se développe au 

dehors, et que si la poule pouvait vivre v ing t -un jours ap rès cette opéra t ion , on lu i 
verrait produire le poulet v ivant , à moins que la trop grande chaleur du corps de 
l ' animal ne f î t corrompre l 'œuf : car on sait que les l imi tes du degré de chaleur 
nécessa i re pour faire éclore des poulets ne sont pas fo r t é t endues , et que le défaut 

ou l 'excès de chaleur au delà de ces l imites , est éga l emen t nuisible à leur dévelop
pement. Les derniers œ u f s que la poule pond, et dans lesquels l 'é ta t de l'embryon 

est le m ê m e que dans les premiers, ne prouvent donc r ien autre chose sinon qu'i l 
est nécessaire que l 'œuf ait acquis toute sa perfection pour que l 'embryon puisse 
se développer , et que, quoiqu ' i l ait été f o r m é dans ces œ u f s longtemps aupara
vant, i l est d e m e u r é dans le m ê m e é ta t où i l é ta i t au moment de la fécondation, 

par le dé fau t de blanc et des autres parties nécessa i res à son développement , 

q u i n ' é t a i en t pas encore fo rmées , comme i l reste aussi dans le m ê m e é ta t dans 
les œuf s parfaits, par le dé fau t de la cbaleur nécessai re à ce m ê m e développement , 

puisqu'on garde souvent des œuf s pendant un temps cons idé rab le avant uue de 
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les faire couver; ce q u i n ' e m p ê c h e po in t d u tou t le d é v e l o p p e m e n t d u poulet qu ' i ls 

contiennent. 
I l p a r a î t donc que l ' é ta t dans lequel est l ' embryon dans l 'œuf lorsqu ' i l sort de l a 

poule, est le premier é t a t q u i succède i m m é d i a t e m e n t à la f é c o n d a t i o n ; que la 

fo rme sous laquelle nous le voyons, est la p r e m i è r e fo rme r é s u l t a n t du m é l a n g e 

in t ime et de la p é n é t r a t i o n des deux l iqueurs s é m i n a l e s ; q u ' i l n ' y a pas eu d'autres 

formes i n t e r m é d i a i r e s , d'autres d é v e l o p p e m e n t s a n t é r i e u r s à celui q u i va s ' exécu

ter, et que par c o n s é q u e n t en suivant , comme l'a f a i t Malp igh i , ce d é v e l o p p e m e n t 

heure par heure, on en saura tout ce q u ' i l est possible d'en savoir, à moins que de 

t rouver quelque moyen q u i p û t nous mettre à po r t ée de remonter encore plus haut , 

et de vo i r les deux l iqueurs se m ê l e r sous nos yeux, pour r e c o n n a î t r e comment se 

f a i t le premier arrangement des parties q u i produisent la fo rme que nous voyons à 
l ' embryon dans l 'œuf avant q u ' i l ait é té couvé . 

Si l ' on ré f léch i t sur cette f é c o n d a t i o n , q u i se f a i t dans le m ê m e moment , de ces 

œ u f s q u i ne doivent cependant p a r a î t r e que successivement et longtemps les uns 

a p r è s les autres, on en t i rera u n nouvel argument contre l'existence des œ u f s 

dans les vivipares ; car si les femelles des animaux vivipares, si les femmes c o n 

t iennent des œ u f s comme les poules, pourquoi n ' y en a - t - i l pas plusieurs de 

f é c o n d é s en m ê m e temps, dont les uns produira ient des f œ t u s au bout de neuf 

mois , et les autres quelque temps a p r è s ? E t lorque les femmes f o n t deux ou 

t ro is enfants, pourquoi viennent-i ls au monde tous dans le m ê m e temps? Si ces 
f œ t u s se produisaient au moyen des œ u f s , ne viendraient- i ls pas successivement les 

uns a p r è s les autres selon qu ' i ls auraient é té f o r m é s ou exci tés par la semence d u 

m â l e dans des œ u f s plus ou moins a v a n c é s ou plus ou moins parfaits? et les super-

f é t a t i o n s ne seraient-elles pas aussi f r é q u e n t e s qu'elles sont rares, aussi naturelles 

qu'elles paraissent ê t re accidentelles ? 

On ne peut pas suivre le d é v e l o p p e m e n t d u f œ t u s h u m a i n dans la matr ice , 

comme on suit celui du poulet dans l 'œuf ; les occasions d'observer sont rares, et 

nous ne pouvons en savoir que ce que les anatomistes, les chirurgiens et les accou

cheurs en ont écr i t . C'est en rassemblant toutes les observations p a r t i c u l i è r e s qu' i ls 

ont faites, et en comparant leurs remarques et leurs descriptions, que nous allons 

faire l 'histoire ab régée du f œ t u s h u m a i n . 

I l y a grande apparence q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s le m é l a n g e des deux l iqueurs 

s é m i n a l e s , tou t l 'ouvrage de la g é n é r a t i o n est dans la matrice sous la forme d 'un 

petit globe, puisque l ' on sait, par les observations des anatomistes, que, t rois ou 

quatre jours a p r è s la conception, i l y a dans la matrice une bul le ovale q u i a au 

moins six lignes sur son grand d i a m è t r e , et quatre lignes sur le petit ; cette bulle 

est f o r m é e par une membrane e x t r ê m e m e n t fine, q u i renferme une l iqueur l i m 

pide et assez semblable à d u blanc d ' œ u f : on peut dé j à apercevoir dans cette 

l iqueur quelques petites fibres r é u n i e s , q u i sont les p r e m i è r e s é b a u c h e s du f œ t u s . 

On voi t ramper sur la surface de la bul le u n lacis de petites fibres, q u i occupe la 

m o i t i é de la superficie de cet ovo ïde depuis l 'une des e x t r é m i t é s du grand axe j u s -
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qu'au mi l ieu , c 'es t -à-dire jusqu'au cercle f o r m é par la r évo lu t ion d u petit axe : ce 

sont là les premiers vestiges du placenta. 
Sept jours après la conception, l 'on peut distinguer à l 'œil simple les premiers 

l i néamen t s du fœ tus ; cependant i ls sont encore informes : on voi t seulement au 
bout de ceS sept jours, ce qu'on voit dans l 'œuf au bout de vingt-quatre heures, 
une masse d'une gelée presque transparente qu i a déjà quelque solidi té , et dans 
laquelle on r econna î t la tê te et le tronc, parce que cette masse est d'une forme 
allongée, que la partie supér ieure , qu i représen te le tronc, est plus déliée et plus 

longue; on voit aussi quelques petites fibres en forme d'aigrette qu i sortent du 
m i l i e u du corps du fœ tus , et qu i aboutissent à la membrane dans laquelle i l est 
r e n f e r m é , aussi bien que la l iqueur qu i l 'environne. Ces fibres doivent former dans 
la suite le cordon ombil ical . 

Quinze jours après la conception, l 'on commence à bien distinguer la tête, et à 
r econna î t r e les traits les plus apparents du visage; le nez n'est encore qu'un petit 
filet p r o é m i n e n t et perpendiculaire à une l'igne qu i indique la sépara t ion des lèvres; 
on voi t deux petits points noirs à la place des yeux, et deux petits trous à celle des 
oreilles. Le corps du f œ t u s a aussi pris de l'accroissement ; on voi t aux deux côtés 

de la partie supér ieure du tronc, et au bas de la partie in fé r i eu re , de petites protu

bé rances qu i sont les premières ébauches des bras et des jambes: la longueur du 
corps entier est alors à peu p r è s de c inq lignes. 

H u i t jours après , c ' e s t -à -d i re au bout de trois semaines, le corps du fœtus n'a 
a u g m e n t é que d'environ une l igne; mais les bras et les jambes, les mains et les 
pieds sont apparents. L'accroissement des bras est plus prompt que celui des jam

bes, et les doigts des mains se sépa ren t plus tô t que ceux des pieds. Dans ce même 

temps l 'organisation in t é r i eu re du f œ t u s commence à être sensible ; les os sont mar
qués par de petits filets aussi fins que des cheveux: on r e c o n n a î t les côtes ; elles 

ne sont encore que des filets d isposés r é g u l i è r e m e n t des deux côtés de l 'épine : les 

bras, les jambes, et les doigts des pieds et des mains, sont aussi représentés par de 
pareils filets. 

A u n mois le f œ t u s a plus d 'un pouce de longueur; i l est u n peu courbé dans 
la situation q u ' i l prend naturellement au mi l i eu de la l iqueur qu i l'environne : les 

membranes qu i contiennent le tout se sont a u g m e n t é e s en é t e n d u e et en épaisseur. 

Toute la masse est toujours de figure ovoïde, et elle est alors d'environ u n pouce et 

demi sur le grand d i amè t r e , et d 'un pouce et u n quart sur le petit d iamèt re . La 

figure humaine n'est plus équ ivoque dans le f œ t u s , toutes les parties de la face 

sont déjà reconnaissables ; le corps est d e s s i n é ; les hanches et le ventre sont élevés; 

les membres sont f o r m é s ; les doigts des pieds et des mains sont séparés les uns 

des autres, la peau est e x t r ê m e m e n t mince et transparente; les viscères sont déjà 

m a r q u é s par des fibres pe lo tonnées ; les vaisseaux sont menus comme des fils, et 

les membranes e x t r ê m e m e n t dé f i ées ; les os sont encore mous, et ce n'est qu'en 
quelques endroits qu'ils commencent à prendre u n peu de so l id i t é ; les vaisseaux 

qu i doivent composer le cordon ombi l ica l sont encore en ligne droite les uns à 
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côté des autres. Le placenta n'occupe plus que le tiers de la masse totale, au l i e u 

que dans les premiers jours i l en occupait la m o i t i é : i l p a r a î t donc que son accrois

sement en é t e n d u e superficielle n'a pas é té aussi grand que celui du f œ t u s et d u 

reste de la masse ; mais i l a beaucoup a u g m e n t é en so l id i té : son épa i s s eu r est de

venue plus grande à p ropor t ion de celle de l 'enveloppe du f œ t u s , et on peut dé jà 

distinguer les deux membranes dont cette enveloppe est c o m p o s é e . 

Selon Hippocrate, le f œ t u s m â l e se développe plus promptement que le f œ t u s f e 

me l l e ; i l p r é t e n d qu'au bout de trente jours toutes les parties du corps du m â l e 

sont apparentes, et que celles du f œ t u s femelle ne le sont qu'au bout do quarante-

deux jours . 
A six semaines, le f œ t u s a p rè s de deux pouces de longueur ; la figure humaine 

commence à se perfectionner; la t ê te est seulement beaucoup plus grosse à propor

t i o n q u î les autres parties du corps. On ape rço i t le mouvement du c œ u r à peu p rès 

dans ce temps : on l'a v u battre dans u n f œ t u s de cinquante jours , et m ê m e con

t inuer de battre assez longtemps a p r è s que le f œ t u s f u t t i r é hors du sein de la m è r e . 

A deux mois, le f œ t u s a plus de deux pouces de longueur ; l 'ossif icat ion est sen

sible au m i l i e u d u bras, de l 'avant-bras, de la cuisse et de la jambe, et dans la 

pointe de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , q u i est alors f o r t a v a n c é e au de là de la m â c h o i r e 

s u p é r i e u r e ; ce ne sont encore, pour ainsi dire, que des points osseux; mais, par 

l 'effet d 'un d é v e l o p p e m e n t plus p rompt , les clavicules sont d é j à ossif iées en 

ent ier ; le cordon ombi l ica l est f o r m é ; les vaisseaux qu i le composent, c o m 

mencent à se tourner et à se tordre à peu p r è s comme les fils q u i composent uno 

corde : mais ce cordon est encore f o r t court en comparaison de ce q u ' i l doi t ê t r e 

dans l a suite. 

A trois mois, le f œ t u s a p r è s de trois pouces; i l pèse env i ron trois onces. H i p p o 

crate d i t que c'est dans ce temps que les mouvements d u f œ t u s m â l e commencent 

à ê t r e sensibles pour la m è r e , et i l assure que le f œ t u s femelle ne se f a i t sentir o r 

dinairement q u ' a p r è s le q u a t r i è m e mo i s ; cependant i l y a des femmes q u i disent 

avoir senti, dès le commencement du second mois , le mouvement de leur enfant. 

I l est assez diff ic i le d 'avoir sur cela quelque chose de certain ; la sensation que les 

mouvements d u f œ t u s excitent, d é p e n d a n t p e u t - ê t r e plus, dans ces commence

ments, de la sens ib i l i t é de la m è r e que de la force d u f œ t u s . 

Quatre mois et demi ap rès la conception, la longueur du f œ t u s est de six à sept 

pouces, toutes les parties de son corps sont si fo r t a u g m e n t é e s , qu 'on les dist ingue 

parfai tement les unes des autres; les ongles m ê m e paraissent aux doigts des pieds 

et des mains . Les testicules des m â l e s sont e n f e r m é s dans le ventre, au-dessus des 

re ins; l'estomac est r empl i d'une humeur u n peu épa i s se et assez semblable à celle 

que renferme l 'amnios. On trouve dans les petits boyaux une m a t i è r e laiteuse, et 

dans les gros une m a t i è r e noire et l i qu ide ; i l y a u n peu de bi le dans la v é s i 

cule du fiel, et u n peu d 'ur ine dans la vessie. Comme le f œ t u s f lo t te l ib rement 

dans le l iquide qu i l 'environne, i l y a tou jours de l'espace entre son corps et les 

membranes q u i l 'enveloppent. Ces enveloppes croissent d 'abord plus que le f œ t u s : 
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mais après u n certain temps, c'est tout le contraire, le f œ t u s croî t à proport ion plus 
que ces enveloppes : i l peut y toucher par les ex t rémi tés de son corps, et on croirait 
q u ' i l est obligé de les plier. Avant la fin du t ro i s ième mois la tê te est courbée en 
avant; le menton pose sur la poitr ine; les genoux sont relevés, les jambes repliées 
en a r r i è re ; souvent elles sont croisées, et la pointe du pied est tou rnée en haut et 
appl iquée contre la cuisse, de sorte que les deux talons sont fo r t p rè s l ' u n de l'autre; 
quelquefois les genoux s 'élèvent si haut, qu'i ls touchent presque aux joues ; les jam
bes sont pliées sous les cuisses, et la plante du pied est toujours en a r r i è r e ; les bras 
sont abaissés et repl iés sur la poi t r ine ; l 'une des mains, souvent toutes les deux, 

touchent le visage; quelquefois elles sont f e rmées , quelquefois aussi les bras sont 
pendants à côté du corps. Le f œ t u s prend ensuite des situations différentes de 
celle-ci: lorsqu' i l est p rê t à sortir de la matrice, et m ê m e longtemps auparavant, i l 
a ordinairement la tê te en bas et la face t o u r n é e en a r r i è re , et i l est naturel d'ima
giner qu ' i l peut changer de situation à chaque instant. Des personnes expér imentées 
dans l 'art des accouchements ont p r é t e n d u s 'ê tre a s su rées q u ' i l en changeait en 
effet beaucoup plus souvent qu'on ne le croit vulgairement; on peut le prouver 
par plusieurs observations. 1° On trouve souvent le cordon ombil ica l tor t i l lé et passé 
autour du corps et des membres de l 'enfant d'une m a n i è r e q u i suppose nécessaire

ment que le f œ t u s ait fa i t des mouvements dans tous les sens, et qu ' i l ait pris des 
positions successives t rès?di f férentes entre elles. 2° Les m è r e s sentent les mouve
ments du f œ t u s , t a n t ô t d 'un côté de la matrice et t a n t ô t d 'un autre côté : i l frappe 

éga lement en plusieurs endroits d i f f é r en t s ; ce qu i suppose q u ' i l prend des situa
tions d i f férentes . 3° Comme i l nage dans u n l iquide q u i l 'environne de tous côtés, 
i l peut t rès -a i sément se tourner, s ' é tendre , se plier par ses propres forces, et i l doit 
aussi prendre des situations di f férentes , suivant les d i f fé ren tes attitudes du corps 
de la m è r e ; par exemple, lorsqu'elle est couchée , le f œ t u s doit ê t re dans une autre 
situation que quand elle est debout. 

La plupart des anatomistes ont d i t que le f œ t u s est contraint de courber son 
corps et de plier ses membres, parce qu ' i l est t rop gêné dans son enveloppe : mais 

cette opinion ne me pa ra î t pas fondée ; car i l y a, surtout dans les cinq ou six pre
miers mois de la grossesse, beaucoup plus d'espace q u ' i l n 'en fau t pour que le fœtus 
puisse s 'é tendre; et cependant i l est, dans ce m ê m e temps, c o u r b é et replié. On 

voi t aussi que le poulet est cou rbé dans la l iqueur que contient l 'amnios, dans le 

temps m ê m e que cette membrane est assez é t endue , et cette l iqueur assez abon
dante pour contenir u n corps c inq ou six fois plus gros que le poulet. Ainsi on 
peut croire que cette forme courbée et repl iée que prend le corps du f œ t u s est na
turelle, et point du tout forcée. Je serais volontiers de l 'avis de Harvey qui pré
tend que le f œ t u s ne prend cette attitude que parce qu'elle est la plus favorable 
au repos et au sommeil ; car tous les animaux mettent leur corps dans cette posi
t ion pour se reposer et pour do rmi r ; et comme le f œ t u s dort presque toujours 
dans le sein de la mère , i l prend naturellement la s i tuat ion la plus avantageuse. 

« Certe, dit ce fameux anatomiste, animalia omnia, d u m quiescunt et dormiunt , mem-
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» bra sua u t p l u r i m u m adducunt et complicant , figuramque ovalem ac congloba-

y> t am q u œ r u n t ; i ta pariter embryones, q u i œ t a t e m suam maxime somno t ransigunt , 

» membra sua positione ea qua plasmantur ( t anquam natural iss ima ac max ime 

» indolen t i quietique aptissima) componunt . » ( Vide Harvey, de Generatione, p . 257.) 

L a matrice prend, comme nous l'avons d i t , u n assez p rompt accroissement dans 

les premiers temps de l a grossesse ; elle continue aussi à augmenter à mesure que 

le f œ t u s augmente; mais l'accroissement d u f œ t u s devenant ensuite p lus g rand 

que celui de l a matr ice , sur tout dans les derniers temps, on pour ra i t croire q u ' i l 

s'y t rouve t rop se r ré , et que, quand le temps d'en sort i r est a r r i v é , i l s'agite par 

des mouvements r é i t é r é s ; i l fa i t alors en effet, successivement et à diverses reprises, 

des efforts v iolents ; la m è r e en ressent vivement l ' impression; l ' on d é s i g n e ces 

sensations douloureuses et leur retour p é r i o d i q u e , quand on parle des heures d u 

t rava i l de l 'enfantement. Plus le f œ t u s a de force pour di later la capac i t é de la ma

tr ice, plus i l t rouve de r é s i s t ance : le ressort na ture l de cette partie tend à l a res

serrer, et en augmente la r é a c t i o n ; dès lors tou t l ' e f for t tombe sur son orif ice : cet 

orif ice a dé jà é té agrandi peu à peu dans les derniers mois de la grossesse; la t ê t e 

d u f œ t u s porte depuis longtemps sur les bords de cette ouverture, et la dilate par 

une pression continuel le . Dans l e m o m e n t d e l'accouchement, le f œ t u s , en r é u n i s 

sant ses propres forces à celles de la m è r e , ouvre en f in cet orif ice autant q u ' i l est 

nécessa i re pour se faire passage et sort i r de la matr ice . 

Ce qu i peut faire croire que ces douleurs qu 'on d é s i g n e par le n o m d'heures de 

travail ne proviennent que de la d i la ta t ion de l 'or i f ice de la matr ice, c'est que cette 

di la ta t ion est le plus s û r moyen pour r e c o n n a î t r e si les douleurs que ressent une 

femme grosse sont en effet les douleurs de l 'enfantement. 

I l a r r ivé assez souvent que les femmes é p r o u v e n t dans la grossesse des douleurs 

t rès-vives , et qu i ne sont cependant pas celles q u i doivent p r é c é d e r l 'accouche

ment. Pour distinguer ces fausses douleurs des vraies, Deventer conseille à l'ac

coucheur de toucher l 'orif ice de la matr ice, et i l assure que si ce sont en effet les 

douleurs vraies, la d i la ta t ion de cet orif ice augmentera toujours par l 'effet de ces 

douleurs, et qu'au contraire, si ce ne sont que de fausses douleurs, c ' e s t - à -d i re des 

douleurs qu i proviennent de quelque autre cause que de celle d 'un enfantement 

p rocha in , l 'or if ice d e l à matrice se r é t r éc i r a p l u t ô t q u ' i l ne se dilatera, ou du 

moins q u ' i l ne continuera pas à se di la ter ; dès lors on est assez f o n d é à imaginer 

que ces douleurs ne proviennent que d e l à d i la ta t ion fo rcée de cet or i f ice . L a seule 

chose qu i soit embarrassante est cette alternative de repos et de souffrance q u ' é 

prouve la m è r e ; lorsque la p r e m i è r e douleur est passée , i l s 'écoule u n temps con

s idérable avant que la seconde se fasse sentir, et de m ê m e i l y a des interval les , 

souvent t r è s - l o n g s , entre la seconde et la t r o i s i è m e , entre la t r o i s i è m e et la qua

t r i ème douleur, etc. Cette circonstance de l 'effet ne s'accorde pas parfa i temen 

avec la cause que nous venons d ' indiquer ; car la d i la ta t ion d'une ouverture q u i 

se fa i t peu à peu et d'une m a n i è r e con t inue , devrait produire une douleur con

stante et continue, et non pas des douleurs par excès , Je ne sais donc si on ne pour-
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ra i t pas les attribuer à une autre cause qu i me pa ra î t plus convenable à l 'effet; 
cette cause serait la sépara t ion du placenta : on sait q u ' i l t ient à la matrice par 
un certain nombre de mamelons q u i p é n è t r e n t dans les petites lacunes ou cavités 
de ce v i scè re ; dès lors ne peut-on pas supposer que ces mamelons ne sortent pas 
de leurs cavités tous en m ê m e temps? Le premier mamelon qu i se séparera de la 

matrice, produira la p r emiè re douleur; u n autre mamelon qu i se séparera quelque 
temps après , produira une autre douleur, etc. L'effet r é p o n d i c i parfaitement à la 
cause, et on peut appuyer cette conjecture par une autre observation : c'est qu' im

m é d i a t e m e n t avant l'accouchement, i l sort une l iqueur b l a n c h â t r e et visqueuse, 
semblable à celle que rendent les mamelons du placenta lorsqu'on les t i re hors des 
lacunes où ils ont leur insertion ; ce qu i doit faire penser que cette liqueur, qui 
sort alors de la matrice, est en effet produite par la sépa ra t ion de quelques mame
lons du placenta. 

U arrive quelquefois que le foetus sort de la matrice sans déch i re r les membra
nes qu i l'enveloppent," et par conséquen t sans que la l iqueur qu'elles contiennent 
se soit écoulée. Cet accouchement p a r a î t ê t re le plus naturel , et ressemble à celai 

de presque tous les animaux : cependa-nt le f œ t u s huma in perce ordinairement 
ses membranes à l 'endroit qu i se trouve sur l 'orif ice de la matrice, par l 'effort qu'i l 

fai t contre cette ouverture, et i l arrive assez souvent que l 'amnios, qu i est for t mince, 

ou m ê m e le chorion, se déch i ren t sur les bords de l 'orif ice d e l à matrice, et qu ' i l en 

reste une partie sur la tê te de l 'enfant en forme de calotte; c'est ce qu'on appelle 
naître coiffé. Dès que cette membrane est percée ou déch i rée , la l iqueur qu'elle 

contient s ' écoule ; on appelle cet écou lemen t le bain ou les eaux de la mère. Les 

bords de l 'orifice de la matrice et les parois d u vagin en é t an t h u m e c t é s , se p rê 

tent plus facilement au passage de l 'enfant. Après l ' é cou lement de cette liqueur, 
i l reste dans la capaci té de la matrice u n vide dont les accoucheurs intelligents 

savent profiter pour retourner le f œ t u s , s ' i l est dans une position désavantageuse 

pour l'accouchement, ou pour le déba r ra s se r des entraves du cordon ombilical, 

qu i l ' empêchen t quelquefois d'avancer. Lorsque le f œ t u s est sorti , l'accouchement 

n'est pas encore fini; i l reste dans la matrice le placenta et les membranes; l'en
fant n o u v e a u - n é y est a t t aché par le cordon ombi l ica l : la main de l'accoucheur 

ou seulement le poids du corps de l 'enfant, les t ire au dehors par le moyen de ce 
cordon; c'est ce qu'on appelle délivrer la femme, et on donne alors au placenta fet 

aux membranes le nom de délivrance. Ces organes, qu i é ta ient nécessai res à la vie 
du fœtus , deviennent inutiles et m ê m e nuisibles à celle du n o u v e a u - n é : on les sé
pare tout de suite du corps de l 'enfant en nouant le cordon à u n doigt de distance 

du nombr i l , et on le coupe à u n doigt au-dessus de la l igature. Ce reste du cordon 

se dessèche peu à peu, et se sépare de l u i - m ê m e à l 'endroit d u n o m b r i l , ordinai
rement au sixième ou sep t ième jour . 

E n examinant le f œ t u s dans le temps qui p récède la naissance, l 'on peut pren

dre quelque idée du m é c a n i s m e de ses fonctions naturelles; i l a des organes qui 

l u i sont nécessaires dans le sein de sa m è r e , mais qui l u i deviennent inutiles dès 
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q u ' i l eu est sor t i . Pour mieux entendre le m é c a n i s m e des fonctions d u f œ t u s , i l 

f au t expliquer u n peu plus en dé t a i l ce q u i a rapport à ses parties accessoires, q u i 

sont le cordon, les enveloppes, la l iqueur qu'elles contiennent, et enf in le placenta. 

L e cordon, q u i est a t t a c h é au corps d u f œ t u s à l 'endroi t du n o m b r i l , est c o m p o s é 

de deux a r t è r e s et d'une veine q u i prolongent le cours de la c i rcu la t ion du sang; 

la veine est plus grosse que les a r t è r e s . A l ' ex t r émi t é de ce cordon, chacun de ces 

vaisseaux se divise en une in f in i t é de ramificat ions q u i s ' é t enden t entre deux m e m 

branes, et q u i s ' é c a r t e n t é g a l e m e n t du tronc commun, de sorte que le c o m p o s é de> 

ces ramif ica t ions est plat et a r rond i ; on l'appelle placenta, parce q u ' i l ressemble 

en quelque f açon à u n g â t e a u : la partie du centre en est plus épa isse que celle des 

bords ; l ' épa i s seu r moyenne est d 'environ u n pouce, et le d i a m è t r e de h u i t ou neuf 

pouces et quelquefois davantage ; la face ex t é r i eu re , q u i est a p p l i q u é e contre l a 

matrice, est convexe; la face i n t é r i e u r e est concave. Le sang d u f œ t u s c i rcule 

dans le cordon et dans le placenta ; les deux a r t è r e s du cordon sortent de deux 

grosses a r t è r e s du f œ t u s , et en r eço iven t d u sang qu'elles portent dans les r a m i 

f icat ions a r té r ie l l es du placenta, au sort ir desquelles i l passe dans les ramif ica t ions 

veineuses, q u i le rapportent dans la veine ombilicale : cette veine communique 

avec une veine du f œ t u s dans laquelle elle le verse. 

L a face concave d u placenta est r e v ê t u e par le chor ion ; l 'autre face est aussi r e 

couverte par une sorte de membrane molle et facile à d é c h i r e r , q u i semble ê t r e 

une cont inua t ion du chor ion , et le f œ t u s est r e n f e r m é sous la double enveloppe 

d u chor ion et de l 'amnios; la forme d u tou t est globuleuse, parce que les interval les 

q u i se t rouvent entre les enveloppes et le f œ t u s sont remplis par une l iqueur 

transparente q u i environne le f œ t u s . Cette l iqueur est contenue par l 'amnios q u i 

est la membrane i n t é r i e u r e de l'enveloppe commune : cette membrane est mince 

et transparente ; elle se replie sur le cordon ombi l i ca l à l 'endroi t de son inser t ion 

dans le placenta, et le revê t sur toute sa longueur jusqu'au n o m b r i l du f œ t u s . L e 

chor ion est la membrane e x t é r i e u r e ; elle est épa isse et spongieuse, p a r s e m é e de 

vaisseaux sanguins, et c o m p o s é e de plusieurs lames dont on croi t que l ' ex t é r i eu re 
tapisse la face convexe du placenta; elle en suit les i n é g a l i t é s ; elle s 'élève pour 

recouvrir les petits mamelons q u i sortent d u placenta, et q u i sont r eçus dans les 

cav i t é s q u i se t rouvent dans le f o n d de la matrice et que l ' on appelle lacunes : le 

f œ t u s ne t ient à la matrice que par cette seule inser t ion de quelques points de son 
enveloppe ex té r i eu re dans les petites cav i t és ou s inuos i tés de ce v i scè re . 

Quelques anatomistes ont c r u que le f œ t u s h u m a i n avait, comme ceux de certains 

an imaux q u a d r u p è d e s , une membrane appe lée allantoïde, q u i fo rmai t une capac i t é 

des t inée à recevoir l 'u r ine , et i ls ont p r é t e n d u l 'avoir t r o u v é e entre le chor ion et 

l 'amnios, ou au m i l i e u d u placenta à la racine d u cordon ombi l i ca l , sous la fo rme 

d'une vessie assez grosse, dans laquelle l 'ur ine entra i t par u n long tuyau qu i faisai t 

part ie du cordon, et q u i a l la i t s 'ouvrir d 'un cô té dans la vessie, et de l 'autre dans 

cette membrane a l l a n t o ï d e ; c 'é ta i t , selon eux, l 'ouraque tel que nous le connaissons 

dans quelques animaux. Ceux q u i ont c ru avoir fa i t cette découve r t e de l 'ouraque 
V. 1:7 
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dans le fœ tus humain , avouent q u ' i l n ' é ta i t pas à beaucoup p rès si gros que dans 
les quad rupèdes , mais q u ' i l é ta i t p a r t a g é en plusieurs filets si petits, qu ' à peine 
pouvait-on les apercevoir ; que cependant ces filets é t a i en t creux, et que l 'urine 
passait dans la cavi té in té r ieure de ces filets, comme dans autant de canaux. 

L 'expér ience et les observations du plus grand nombre des anatomistes sont con
traires à ces faits : on ne trouve ordinairement aucun vestige de l 'a l lantoïde entre 
l 'amnios et le chorion, ou dans le placenta, n i de l'ouraque dans le cordon ; i l y a 

seulement une sorte de l igament qu i t ient d 'un bout à la face ex té r ieure du fond 

de la vessie, et de l'autre au n o m b r i l : mais i l devient si délié en entrant dans le 
cordon, qu ' i l y est r édu i t à r ien ; pour l 'ordinaire ce ligament n'est pas creux, et 

on ne voi t point d'ouverture dans le fond de la vessie qu i y r é p o n d e . 
Le fœ tus n'a aucune communication avec l 'air l ib re , et les expér iences que l 'on a 

aites sur ses poumons ont p r o u v é qu'i ls n'avaient pas r e ç u l 'a i r comme ceux de 
l 'enfant nouveau -né , car ils vont à fond dans l'eau, au l ieu que ceux de l'enfant qui 
a resp i ré surnagent : le fœ tus ne respire donc pas dans le sein de la mère , par con
séquen t i l ne peut former aucun son par l'organe de la voix, et i l semble qu'on doit 
regarder comme des fables les histoires qu'on débi te sur les gémissements et les 
cris des enfants avant leur naissance. Cependant i l peut arriver, après l 'écoulement 

des eaux, que l 'air entre dans la capaci té de la matrice, et que l 'enfant commence à 
respirer avant que d'en ê t re sorti : dans ce cas, i l pourra crier, comme le petit pou
let crie avant m ê m e que d'avoir cassé la coquille de l 'œuf qu i le renferme, parce 

q u ' i l y a de l 'air dans la cavi té qu i est entre la membrane ex té r ieure et la coquille, 

comme on peut s'en assurer sur les œ u f s dans lesquels le poulet est déjà fort 
avancé , ou seulement sur ceux qu'on a ga rdés pendant quelque temps et dont le 

pet i t - la i t s'est évaporé à travers les pores de la coquille ; car en cassant ces œufs 
on trouve une cavi té cons idé rab le dans le bout supé r i eu r de l 'œuf entre la mem
brane et la coquille, et cette membrane est dans u n é ta t de f e r m e t é et de tension : 
ce qu i ne pourrai t ê t re , si cette cavi té é ta i t absolument vide ; car, dans ce cas, le 

poids du reste de la m a t i è r e de l 'œuf casserait cette membrane, et le poids de l'at

m o s p h è r e briserait la coquille à l 'endroit de cette cavi té : i l est donc certain qu'elle 
est remplie d'air, et que c'est par le moyen de cet air que le poulet commence à 

respirer avant que d'avoir cassé la coquille ; et si l ' on demande d 'où peut venir cet 

air qui est r e n f e r m é dans cette cavi té , i l est aisé de r é p o n d r e q u ' i l est produit par 

la fermentation in t é r i eu re des m a t i è r e s contenues dans l 'œuf, comme l 'on sait que 

toutes les m a t i è r e s en fermentat ion en produisent. (Voyez la Statique des végétaux, 
chapitre V I . ) 

Le poumon du f œ t u s é t an t sans aucun mouvement , i l n'entre dans ce viscère 

qu'autant de sang q u ' i l en faut pour le nour r i r et le faire c ro î t r e , et i l y a une autre 

voie ouverte pour le cours de la c i rculat ion : le sang q u i est dans l 'oreillette droite du 

c œ u r , au l ieu de passer dans l ' a r tè re pulmonaire et de revenir, ap rès avoir parcouru 

le poumon, dans l 'oreillette gauche par la veine pulmonaire, passe i m m é d i a t e m e n t 

de l'oreillette droite du c œ u r dans la gauche par une ouverture n o m m é e le UoU 
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ovale, q u i est dans la cloison d u c œ u r entre les deux oreillettes ; i l entre ensuite 

dans l 'aorte, q u i le dis tr ibue dans toutes les parties d u corps par toutes ses r a m i 

fications a r t é r i e l l e s , au sort i r desquelles les ramif ica t ions veineuses le r e ço iven t et le 

rapportent au c œ u r en se r é u n i s s a n t toutes dans la veine cave, q u i about i t à l ' o r e i l 

lette droite du c œ u r : le sang que contient cette oreillette, au l ieu de passer en 

entier par le t r o u ovale, peut s ' échapper en part ie dans l ' a r t è r e pu lmona i re ; mais 

i l n'entre pas pour cela dans le corps des poumons, parce q u ' i l y a une c o m m u n i 

cation entre l ' a r t è re pu lmonai re et l'aorte par u n canal a r t é r i e l q u i va i m m é d i a t e 

ment de l 'une à l 'autre ; c'est par ces voies que le sang du f œ t u s circule sans entrer 

dans le poumon, comme i l y entre dans les enfants, les adultes, et dans tous les 

animaux q u i respirent. 
On a c ru que le sang de la m è r e passait dans le corps du f œ t u s , par le moyen d u 

placenta et d u cordon ombi l ica l ; on supposait que les vaisseaux sanguins de l a 

matrice é t a i en t ouverts dans les lacunes, et ceux du placenta dans les mamelons, et 

qu ' i ls s'abouchaient les uns avec les autres; mais l ' expér i ence est contraire à cette 

op in ion : on a i n j e c t é les a r t è r e s du cordon; la l iqueur est revenue en entier par 

les veines, et i l ne s'en est é c h a p p é aucune partie à l ' ex té r i eu r . D'ail leurs on peut 

t i r e r les mamelons des lacunes où i ls sont logés , sans q u ' i l sorte du sang, n i de la 

matrice, n i du placenta; i l suinte seulement de l 'une et de l 'autre une l iqueur l a i 

teuse : c'est, comme nous l'avons d i t , cette l iqueur qu i sert de nour r i tu re au f œ t u s ; 

i l semble qu'elle entre dans les veines du placenta, comme le chyle entre dans l a 

veine s o u s - c l a v i è r e , et p e u t - ê t r e le placenta f a i t - i l en grande partie l 'office du pou

m o n pour la sanguification. Ce q u ' i l y a de s û r , c'est que le sang p a r a î t b ien plus 

t ô t dans le placenta que dans le f œ t u s , et j ' a i souvent obse rvé dans les œ u f s c o u v é s 

pendant u n j o u r ou deux, que le sang p a r a î t d'abord dans les membranes, et que 

les vaisseaux sanguins y sont fo r t gros et en t r è s - g r a n d nombre, tandis q u ' à l 'ex

ception d u po in t auquel i ls aboutissent, le corps entier du petit poulet n'est qu'une 

m a t i è r e blanche et presque transparente, dans laquelle i l n ' y a encore aucun vais
seau sanguin. 

On pourra i t croire que la l iqueur de l 'amnios est une nour r i tu re que le f œ t u s 

reçoi t par la bouche; quelques observateurs p r é t e n d e n t avoir reconnu cette l iqueur 

dans son estomac, et avoir v u quelques f œ t u s auxquels le cordon ombi l i ca l m a n 

quait e n t i è r e m e n t , et d'autres q u i n 'en avaient qu'une t r è s -pe t i t e por t ion q u i ne 

tenait point au placenta : mais, dans ce cas, la l iqueur de l 'amnios ne pourrai t -el le 

pas entrer dans le corps du f œ t u s par la petite po r t i on d u cordon ombi l i ca l , ou par 

l 'ombi l ic m ê m e ? D'ailleurs on peut opposer à ces observations d'autres observations. 

On a t r o u v é quelquefois des f œ t u s q u i avaient la bouche f e r m é e , et dont les l èv res 

n ' é t a i en t pas séparées ; on en a v u aussi dont l ' œ s o p h a g e n 'avait aucune ouverture : 

pour concilier tous ces faits , i l s'est t r o u v é des anatomistes q u i ont c r u que les a l i 

ments passaient au f œ t u s en partie par le cordon o m b i l i c a l , et en partie par la 

bouche. I l me p a r a î t qu'aucune de ces opinions n'est f o n d é e . I l n'est pas question 

d'examiner le seul accroissement du f œ t u s , et de chercher d ' où et par où i l t i r e sa 
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nour r i tu re ; i l s'agit de savoir comment se fai t l'accroissement du t ou t ; car le pla
centa, la l iqueur et les enveloppes croissent et augmentent aussi bien que le fœtus , 
et par conséquent ces instruments, ces canaux employés à recevoir ou à porter 
cette nourr i ture au fœ tus , ont e u x - m ê m e s une espèce de vie. Le déve loppement ou 
l'accroissement du placenta et des enveloppes est aussi diff ici le à concevoir que 
celui du fœ tus , et on pourrait éga lement dire, comme je l ' a i dé jà i n s inué , que le 
f œ t u s nourr i t le placenta, comme l 'on d i t que le placenta nour r i t le fœ tus . Le tout 
est, comme l 'on sait, f lot tant dans la matrice, et sans aucune adhé rence dans les 
commencements de cet accroissement ; ainsi i l ne peut se l'aire que par une, intus-
susception de la ma t i è re laiteuse qu i est contenue dans la matrice. Le placenta pa
r a î t t irer le premier cette nourr i ture, convertir ce la i t en sang, et le porter au fœtus 
par des veines ; la l iqueur de l 'amnios ne pa ra î t ê t re que cette m ê m e liqueur l a i 
teuse dépurée , dont la quan t i t é augmente par une pareille intus-susception, à 
mesure que cette membrane prend de l'accroissement ; et le fœ tus peut tirer de 
cette liqueur, par la m ê m e voie d'intus-susception, la nourr i ture nécessaire à son 

d é v e l o p p e m e n t ; car on doit observer que dans les premiers temps, et m ê m e jusqu'à 
deux ou trois mois, le corps du f œ t u s ne contient que t rès -peu de sang : i l est blanc 
comme de l ' ivoire, et ne pa ra î t ê t re composé que de lymphe qu i a pris de la soli
d i té ; et comme la peau est transparente, et que toutes les parties sont t rès-molles , 
on peut a i s émen t concevoir que la l iqueur dans laquelle le f œ t u s nage peut les 
péné t r e r i m m é d i a t e m e n t , et fourn i r ainsi la ma t i è r e nécessa i re à sa nutr i t ion et 
à son déve loppemen t . Seulement on peut croire que dans les derniers temps i l prend 
de la nourr i ture par la bouche, puisqu'on trouve dans son estomac une liqueur 
semblable à celle que contient l 'amnios, de l 'ur ine dans la vessie, des excréments 
dans les intestins ; et comme on ne trouve n i urine n i meconium (c'est le nom de 
ces exc rément s ) dans la capaci té de l 'amnios, i l y a tout l ieu de croire que le fœtus 

ne rend point d ' exc rément s , d'autant plus qu'on en a v u n a î t r e sans avoir l'anus 
percé , et sans qu ' i l y eû t pour cela une grande q u a n t i t é de meconium dans les i n 
testins. 

Quoique le f œ t u s ne tienne pas i m m é d i a t e m e n t à la matrice, q u ' i l n 'y soit a t taché 
que par de petits mamelons ex té r ieurs à ses enveloppes, qu ' i l n 'y ait aucune com
municat ion du sang de la m è r e avec le sien, qu'en u n mot i l soit à plusieurs égards 
aussi i n d é p e n d a n t de la m è r e q u i le porte, que l 'œuf l'est de la poule qu i le couve, 
on a p r é t e n d u que tout ce qu i affectait la m è r e affectait aussi le f œ t u s , que les i m 

pressions de l'une agissaient sur le cerveau de l 'autre, et on a a t t r i bué à cette 

influence imaginaire les ressemblances, les m o n s t r u o s i t é s , et surtout les taches 
qu'on voit sur la peau. J'ai e x a m i n é plusieurs de ces marques, et j e n 'ai jamais 
ape rçu que des taches qu i m'ont paru causées par u n d é r a n g e m e n t dans le tissu 

de la peau. Toute tache doit néce s sa i r emen t avoir une figure qu i ressemblera, si 
l ' on veut, à quelque chose; mais je crois que la ressemblance que l 'on trouve dans 
celles-ci dépend p lu tô t de l ' imaginat ion de ceux qu i les voient, que de celle de la 

m è r e . On a poussé sur ce sujet le merveilleux aussi l o i n q u ' i l pouvait aller : non-



D É V E L O P P E M E N T D U F Œ T U S , DE L 'ACCOUCHEMENT, ETC. 213 

seulement on a vou lu que le f œ t u s p o r t â t les r e p r é s e n t a t i o n s rée l les des appé t i t s de 

sa m è r e , mais on a encore p r é t e n d u que par une sympathie s i n g u l i è r e les taches 

q u i r e p r é s e n t a i e n t des f ru i t s , par exemple, des fraises, des cerises, des m û r e s , que 

la m è r e avait dés i ré de manger, changeaient de couleur ; que leur couleur devenait 

plus foncée dans la saison où ces f r u i t s entraient en m a t u r i t é . Avec u n peu plus 

d 'at tention et moins de p r é v e n t i o n , l 'on pourrai t vo i r cette couleur des taches de l a 

peau changer bien plus souvent; ces changements doivent arr iver toutes les fois 

que le mouvement d u sang est accéléré , et cet effet est t ou t ordinaire dans le temps 

o ù la chaleur de l 'é té fa i t m û r i r les f ru i t s . Ces taches sont tou jours ou jaunes, ou 

rouges, ou noires, parce que le sang donne ces teintes de couleur à la peau lo r squ ' i l 

entre en trop grande q u a n t i t é dans les vaisseaux dont elle est p a r s e m é e : si ces 

taches ont pour cause l ' appé t i t de la m è r e , pourquoi n'ont-elles pas des formes et 

des couleurs aussi va r i ées que les objets de ces a p p é t i t s ? Que de figures s ingu l i è re s 

on verrai t si les vains dés i r s de la m è r e é t a i en t éc r i t s sur la peau de l 'enfant ! 

Comme nos sensations ne ressemblent po in t aux objets qu i les causent, i l est 

impossible que le désir , la f rayeur , l 'horreur, qu'aucune passion, en u n mot , aucune 

é m o t i o n i n t é r i e u r e , puissent produire des r e p r é s e n t a t i o n s rée l les de ces m ê m e s 

objets; et l 'enfant é t a n t à cet é g a r d aussi i n d é p e n d a n t de la m è r e q u i le porte, que 

l 'œuf l'est de la poule q u i le couve, je c ro i ra i tout aussi volontiers ou tout aussi peu 

que l ' imaginat ion d'une poule qu i vo i t tordre le cou à u n coq produira dans les 

œ u f s qu'elle ne f a i t qu ' échau f f e r , des poulets q u i auront le cou to rdu , que je 

croirais l 'histoire de la force de l ' imagina t ion de cette femme q u i , ayant v u rompre 

les membres à u n c r imine l , m i t au monde u n enfant dont les membres é t a i e n t 

rompus . 

Mais, supposons pour u n instant que ce fa i t f û t avéré , j e soutiendrai t ou jour s 
que l ' imagina t ion de la m è r e n'a pu produire cet effet ; car quel est l 'effet du sai

sissement et de l ' hor reur? u n mouvement i n t é r i eu r , une convuls ion, si l ' on veut , 

dans le corps de la m è r e , q u i aura secoué , é b r a n l é , c o m p r i m é , r e s se r r é , r e l â c h é , 

ag i t é la matrice. Que peu t - i l r é su l t e r de cette commot ion? Piien de semblable à la 

cause; car si celte commot ion est t r è s - v i o l e n t e , on c o n ç o i t que le f œ t u s peut rece

vo i r u n coup q u i le tuera, q u i le blessera, ou qu i rendra d i f fo rme quelques-unes des 

parties q u i auront é té f r a p p é e s avec plus de force que les autres : mais comment 

concevra-t-on que ce mouvement, cette commot ion c o m m u n i q u é e à la matrice, 

puisse produire dans le f œ t u s quelque chose de semblable à la pensée de la m è r e , 

à moins que de dire , comme Harvey, que la matr ice a la f a c u l t é de concevoir des 

idées , et de les réa l i se r sur le f œ t u s . 

Mais, me dira- t -on, comment donc expliquer le f a i t ? Si ce n'est pas l ' imagina t ion 

de la m è r e q u i a agi sur le f œ t u s , pourquoi est-il venu au monde avec les m e m 

bres rompus ? A cela j e r é p o n d s que, quelque t é m é r i t é q u ' i l y ait à vou lo i r e x p l i 

quer u n fa i t lo rsqu ' i l est en m ê m e temps extraordinaire et incer ta in , quelque d é s a 

vantage qu'on ai t à vou lo i r rendre raison de ce m ê m e fa i t s u p p o s é comme v ra i , 

lorsqu'on en ignore les circonstances, i l me p a r a î t cependant qu 'on peut r é p o n d r e 
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d'une m a n i è r e satisfaisante à cette espèce de question, de laquelle on n'est pas en 
droi t d'exiger une solution directe. Les choses les plus extraordinaires, et qui a r r i 
vent le plus rarement, arrivent cependant aussi nécessa i rement que le» choses ordi
naires et q u i arrivent t rès -souvent : dans le nombre i n f i n i des combinaisons que 
peut prendre la ma t i è r e , les arrangements les plus extraordinaires doivent se trou
ver, et se trouvent en effet, mais beaucoup plus rarement que les autres ; dès lors 
on peut parier, et p e u t - ê t r e avec avantage, que sur u n m i l l i o n , ou, si l 'on veut, 
m i l l e mi l l ions d'enfants q u i viennent ad monde, i l en n a î t r a u n avec deux têtes, 
ou avec quatre jambes, ou avec des membres rompus, ou avec telle difformité ou 

m o n s t r u o s i t é par t icul ière qu'on voudra supposer. I l se peut donc naturellement, et 
sans que l ' imaginat ion de la m è r e y ait eu part, qu ' i l soit n é u n enfant dont les 
membres étaient rompus; i l se peut m ê m e que cela soit a r r ivé plus d'une fois, et i l 
ge peut enf in encore plus naturellement, qu'une femme q u i devait accoucher de cet 
enfant, ait été au spectacle de la roue, et qu'on ait a t t r i b u é à ce qu'elle y avait vu, 
et à son imaginat ion f r appée , le dé fau t de conformation de son enfant. Mais indé

pendamment de cette r éponse généra le qu i ne satisfera guè re que certaines gens, ne 

peut-on pas en donner une par t icu l iè re , et qu i aille plus directement à l'explication 

de ce f a i t ? Le fœ tus n'a, comme nous l'avons d i t , r i en de commun avec la mère ; 
Ses fonctions en sont i n d é p e n d a n t e s ; i l a ses organes, son sang, ses mouvements, 
et tout cela l u i est propre et particulier : la seule chose qu ' i l t i re de sa mère , est 
cette l iqueur ou lymphe nou r r i c i è r e qu i f i l t r e de la matrice; si cette lymphe est 
al térée, si elle est enven imée du virus véné r i en , l 'enfant devient malade de la même 

maladie; et on peut penser que toutes les maladies qu i viennent du vice ou de l 'al
t é r a t ion des humeurs peuvent se communiquer de la m è r e au f œ t u s . On sait en 

particulier que la véro le se communique, et l 'on n'a que trop d'exemples d'enfaats 

qu i sont, m ê m e en naissant, les victimes de la d é b a u c h e de leurs parents. Le virus 

véné r i en attaque les parties les plus solides des os, et i l pa ra î t m ê m e agir avec plus 

de force, et se d é t e r m i n e r plus abondamment vers ces parties les plus solides, qu 1 

sont toujours celles du mi l ieu d e l à longueur des os; car on sait que l'ossification 
commence par cette partie du mi l i eu , qu i se durci t la p r e m i è r e et s'ossifie longtemps 

avant les ex t rémi tés de l'os. Je conçois donc que si l 'enfant dont i l est question a 

é té , comme i l est t r è s -poss ib le , a t t a q u é de cette maladie dans le sein de sa mère, 

i l a pu se faire t r è s - n a t u r e l l e m e n t qu ' i l soit venu au monde avec les os rompus dans 
leur mi l ieu , parce qu'i ls l 'auront en effet été dans cette partie par le virus vénérien. 

Le rachitisme peut aussi produire le m ê m e effet. I l y a au Cabinet du Roi un 
squelette d'enfant rachitique, dont les os des bras et des jambes ont tous des calus 

dans le mi l i eu de leur longueur; à l ' inspection de ce squelette, on ne peut guère 

douter que cet enfant n 'a i t eu les os des quatre membres rompus dans le temps 

que la m è r e le portait : ensuite les os se sont r é u n i s et ont f o r m é ces calus. 

Mais c'est assez nous a r r ê t e r sur u n fa i t que la seule c rédu l i t é a rendu merveil

leux : m a l g r é toutes nos raisons et m a l g r é la philosophie, ce fa i t , comme beaucoup 

d'autres, restera v ra i pour bien des gens; le p r é jugé , surtout celui q u i est fondé sur 
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le mervei l leux, t r iomphera tou jours de la raison, et l ' on serait b ien peu philosophe 

si l 'on s'en é t o n n a i t . Comme i l est souvent question, dans le monde, de ces m a r 

ques des enfants, et que dans le monde les raisons g é n é r a l e s et philosophiques f o n t 

moins d'effet qu'une historiette, i l ne faut pas compter qu 'on puisse jamais persua

der aux femmes que les marques de leurs enfants n 'on t aucun rapport avec les 

envies qu'elles n 'ont p u satisfaire : cependant ne pour ra i t -on pas leur demander, 

avant la naissance de l 'enfant , quelle sont é té les envies qu'elles n 'on t pu satisfaire, 

et quelles seront par c o n s é q u e n t les marques que leur enfant portera? J'ai f a i t 

quelquefois cette question, et j ' a i f âché les gens sans les avoir convaincus. 

L a d u r é e de la grossesse est, pour l 'ordinaire, d 'environ neuf mois , c ' e s t - à - d i r e 

de deux cent soixante-quatorze ou deux cent soixante-quinze jou r s . Ce temps est 

cependant quelquefois plus long , et t r è s - s o u v e n t bien plus court : on sait q u ' i l n a î t 

beaucoup d'enfants à sept et à h u i t mois, on sait aussi q u ' i l en n a î t quelques-uns 

beaucoup plus t a rd qu'au n e u v i è m e mois ; mais en g é n é r a l les accouchements q u i 

p récèden t le terme de neuf mois sont plus communs que ceux q u i le passent. Auss i 

on peut avancer que le plus grand nombre des accouchements q u i n 'arr ivent pas 

entre le deux cent s o i x a n t e - d i x i è m e j o u r et le deux cent q u a t r e - v i n g t i è m e , a r r i 

vent d u deux cent s o i x a n t i è m e au deux cent s o i x a n t e - d i x i è m e ; et ceux qu i disent 

que ces accouchements ne doivent pas ê t re r e g a r d é s comme p r é m a t u r é s paraissent 

bien fondés . Selon ce calcul , les temps ordinaires de l 'accouchement naturel s ' é t en 

dent à vingt, jours , c 'es t -à-di re depuis h u i t mois et quatorze jours j u s q u ' à neuf mois 

et quatre jours . 
On a fa i t une observation q u i p a r a î t prouver l ' é t e n d u e de cette var ia t ion dans la d u 

rée des grossesses en g é n é r a l , et donner en m ô m e temps le moyen de la r é d u i r e à u n 

terme fixe dans telle ou telle grossesse p a r t i c u l i è r e . Quelques personnes p r é t e n d e n t 

avoir r e m a r q u é que l'accouchement ar r ivai t a p r è s d ix mois lunaires de vingt-seuj; 

jours chacun, ou neuf mois solaires de trente jours , au premier ou au second j o u r 

qu i r é p o n d a i e n t aux deux premiers jours auxquels l ' é cou l emen t p é r i o d i q u e a r r iva i t 

à la m è r e avant sa grossesse. Avec u n peu d 'at tention l ' on verra que le nombre do 

d ix pé r iodes de l ' é cou lemen t des règ les peut en effet f ixer le temps de l 'accouche
ment à la fin du n e u v i è m e mois ou au commencement du d ix i ème (1 ) . 

I l na î t beaucoup d'enfants avant le deux cent s o i x a n t i è m e j o u r ; et quoique ces 

accouchements p r é c è d e n t le terme ordinaire , ce ne sont pas de fausses couches, 

parce que ces enfants v iven t pour la p lupar t . On d i t ordinairement qu ' i ls sont n é s 

à sept mois, ou à hu i t mois : mais i l ne fau t pas croire qu ' i ls naissent en effet p r é c i 

s é m e n t à sept mois ou à hu i t mois accomplis; c'est i n d i f f é r e m m e n t dans le cou

rant du s i x i è m e , du sep t i ème , du h u i t i è m e , et m ê m e dans le commencement d u 

J n e u v i è m e mois . Hippocrate d i t clairement que les enfants de sept mois naissent 

(0 « Ad hanc normam matronae prudentiores calculos snoa subducentes (dum 6ingulis mensibus solitum mens-
» trui fluxus diem in fastos referunt) spe raro excidunt : verum transactis deeem lunœ curriculis, eodem <Jic quo 
» (absque prœgnatione foret) menstrua iis prouvèrent, partum experiuntur ventriBU,ue fruclum col liguât. » (Harvey, 
de Qenerat., pag. 262.) 
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dès le cent qua t r e -v ing t -deux ième jour ; ce qui fai t p réc i sément la moi t ié de l 'année 

solaire. 
On croit c o m m u n é m e n t que les enfants qu i naissent à hu i t mois ne peuvent pas 

vivre, ou du moins q u ' i l en pé r i t beaucoup plus de ceux-là que de ceux qui nais
sent à sept mois. Pour peu que l 'on réfléchisse sur cette opinion, elle pa ra î t n 'être 
qu 'un paradoxe; et je ne sais si, en consultant l 'expérience, on ne trouvera pas que 
c'est une erreur. L'enfant qu i vient à hu i t mois est plus f o r m é , et par conséquent 

plus vigoureux, plus fa i t pour vivre , que celui qu i n'a que sept mois; cependant 
cette opinion, que les enfants de hu i t mois pér i s sen t p lu tô t que ceux de sept, est 
assez c o m m u n é m e n t reçue , et elle est fondée sur l ' au tor i té d'Aristote, qui d i t : 
« Cseteris animantibus ferendi u ter i u n u m est t e m p ù s , h o m i n i vero plura sunt; 
» quippe et septimo mense et decimo nascitur, atque etiam inter septimum et deci-
» m u m posit is; q u i enim mense octava nascuntur, et si minus, tamen vivere pos-
» sunt. » (De Générât, anim., l i b . I V , cap. u l t . ) Le commencement du septième 
mois est donc le premier terme de raccouchement : si le fœ tus est rejeté plus tôt, i l 
meurt , pour ainsi dire, sans ê t re n é ; c'est u n f r u i t avor té qu i ne prend point de 
nourr i ture , et, pour l 'ordinaire, i l pé r i t subitement dans la fausse couche. I l y a, 
comme l 'on voi t , de grandes l imites pour les termes de l'accouchement, puisqu'elles 
s ' é tendent depuis le sept ième jusqu'au n e u v i è m e et d ix i ème mois, et peu t -ê t re jus
qu'au onzième. I l n a î t à la vér i té beaucoup moins d'enfant au d ix ième mois qu'il 
n 'en na î t dans le h u i t i è m e , quoiqu ' i l en naisse beaucoup au sep t ième ; mais, en gé

n é r a l , les limites du temps de l'accouchement sont au moins de trois mois, c'est-
à-d i re depuis le sept ième jusqu'au d ix i ème . 

Les femmes qu i ont fa i t plusieurs enfants assurent presque toutes que lès fe
melles naissent plus tard que les mâles : si cela est, on ne devrait pas être surpris 
de voir n a î t r e des enfants à d ix mois, surtout des femelles. Lorsque les enfants 
t i ennen t avant neuf mois, i ls ne sont pas aussi gros n i aussi f o r m é s que les au
tres : ceux, au contraire, qu i ne viennent qu ' à d ix mois ou plus tard ont le corps 
sensiblement plus gros et mieux f o r m é que ne l'est ordinairement celui des nou

v e a u - n é s ; les cheveux sont plus longs; l'accroissement des dents, quoique cachées 
sous les gencives, est plus a v a n c é ; le son de la voix est plus net, et le ton en est 

plus grave qu'aux enfants de neuf mois. On pourrait r e conna î t r e , à l'inspection du 
n o u v e a u - n é , de combien sa naissance aurait é té re ta rdée , si les proportions du 
corps de tous les enfants de neuf mois é ta ien t semblables, et si les progrès de leur 
accroissement é ta ient réglés : mais le volume du corps et son accroissement va

rient selon le t e m p é r a m e n t de la m è r e et celui de l 'enfant; ainsi te l enfant pourra 
na î t r e à dix ou onze mois, qu i ne sera pas plus a v a n c é qu 'un autre q u i sera né à 
neuf mois. 

I l y a beaucoup d'incertitude sur les causes occasionnelles de l'accouchement, 
et l 'on ne sait pas trop ce q u i peut obliger le f œ t u s à sortir de la matrice. Les uns 
pensent que le f œ t u s ayant acquis une certaine grosseur, la capac i t é de la matrice 
se trouve trop étroite pour qu ' i l puisse y demeurer, et que la.contrainte où i l se 
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t rouve, l 'oblige à fa i re des efforts pour sort i r de sa p r i son ; d'autres disent, et cela 

revient à peu p r è s au m ê m e , que c'est le poids d u f œ t u s q u i devient si f o r t , que l a 

matr ice s'en t rouve s u r c h a r g é e , et qu'elle est fo rcée de s 'ouvrir pour s'en d é l i v r e r . 

Ces raisons ne me paraissent pas satisfaisantes : la matrice a toujours plus de ca

pac i t é et de r é s i s t a n c e q u ' i l n 'en f au t pour contenir u n f œ t u s de neuf mois et pour 
en soutenir le poids, puisque souvent elle en contient deux, et q u ' i l est certain. 

que le poids et la grandeur de deux jumeaux de h u i t mois , par exemple, sont p lus 

c o n s i d é r a b l e s que le poids et la grandeur d 'un seul enfant de neuf mois : d 'ailleurs 
i l arrive souvent que l 'enfant de neuf mois q u i v ien t au monde est plus pet i t qua 

le f œ t u s de h u i t mois , q u i cependant reste dans la matr ice . 

Galien a p r é t e n d u que le f œ t u s demeurait dans l a matrice j u s q u ' à ce q u ' i l f û t 

assez f o r m é pour pouvoir prendre sa n o u r r i t u r e par l a bouche, et q u ' i l ne sortai t 

que par le besoin de nour r i t u re , auquel i l ne pouvai t satisfaire. D'autres ont d i t 

que le f œ t u s se nourrissai t par l a bouche, de l a l iqueur m ê m e de l 'amnios, et que 
cette l iqueur , q u i dans le commencement est une lymphe n o u r r i c i è r e , peut s'al

t é r e r sur l a fin de l a grossesse par le m é l a n g e de l a t ranspira t ion ou de l 'u r ine d u 

f œ t u s , et que, quand elle est a l t é r é e à u n certain po in t , le f œ t u s s'en d é g o û t e et na 

peut plus s'en n o u r r i r : ce q u i l 'oblige à faire des efforts pour sor t i r de son enve

loppe et de la matr ice. Ces raisons ne me paraissent pas meilleures que les p re 

m i è r e s ; car i l s'ensuivrait de l à que les f œ t u s les plus faibles et les plus petits res

teraient n é c e s s a i r e m e n t dans le sein de la m è r e plus longtemps que les f œ t u s pluS 

for ts et plus gros, ce q u i cependant n 'a r r ive pas. D'ail leurs ce n'est pas la n o u r r i 

ture que le f œ t u s cherche d è s q u ' i l est n é ; i l peut s'en passer a i s é m e n t pendant 

quelque temps; i l semble, au contraire, que la chose l a plus p re s sée est de se d é 

barrasser d u superflu de l a nour r i tu re q u ' i l a prise dans le sein de la m è r e , et da 

rendre le meconium; aussi a - t - i l paru plus vraisemblable à d'autres anatomistes (1) 

de croire que le f œ t u s ne sort de la matrice que pour ê t r e en é t a t de rendre ses 

e x c r é m e n t s ; i l s ont i m a g i n é que ces e x c r é m e n t s a c c u m u l é s dans les boyaux d u 

f œ t u s , l u i donnent des coliques douloureuses q u i l u i fon t faire des mouvements et 

des efforts si grands, que la matrice est en f in ob l igée de céder et de s 'ouvrir pour 

le laisser sor t i r . J'avoue que j e ne suis g u è r e plus satisfait de cette explicat ion que 

des autres. Pourquoi le f œ t u s ne pou r r a i t - i l pas rendre ses e x c r é m e n t s dans l ' a m 

nios m ê m e , s ' i l é ta i t en effet p re s sé de les rendre? or cela n'est jamais a r r i v é ; i l 

p a r a î t au contraire que cette néces s i t é de rendre le meconium ne se f a i t sentir 

q u ' a p r è s la naissance, et que le mouvement d u diaphragme, occa s ionné par celui 

d u poumon, comprime les intestins et cause cette é v a c u a t i o n q u i ne se ferai t pas 

sans cela, puisque l ' o n n'a po in t t r o u v é de meconium dans l 'amnios des f œ t u s de 

d ix et onze mois , q u i n 'on t pas r e sp i r é , et qu 'au contraire u n enfant à six ou sept 

mois rend ce meconium peu de temps a p r è s q u ' i l a r e s p i r é . 

D'autres anatomistes, et entre autres Fabrice d'Aquapendente, ont c ru que l o 

(1) Drelincourt est, je crois, l'auteur de cette opinion. 
V* 28 
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f œ t u s ne sortait de la matrice que par le besoin où i l se trouvait de se procurer du 

r a f r a î ch i s semen t au moyen de la respiration. Cette cause me para î t encore plus 
éloignée qu'aucune des autres. Le f œ t u s a - t - i l une idée de la respiration sans avoir 
jamais r e s p i r é ? Sait-il si la respiration le r a f r a î c h i r a ? E s t - i l m ê m e bien vra i qu'elle 
r a f r a î ch i s se? I l pa ra î t au contraire qu'elle donne u n plus grand mouvement au 
sang, et que par conséquen t elle augmente la chaleur i n t é r i eu re comme l 'air chassé 

par u n soufflet augmente l'ardeur du feu. 
Après avoir pesé toutes ces explications et toutes les raisons d'en douter, j ' a i 

s o u p ç o n n é que la sortie du f œ t u s devait dépendre d'une cause toute différente. 
L ' écou lemen t des menstrues se fai t , comme l 'on sait, p é r i o d i q u e m e n t et à des in
tervalles dé t e rminés . Quoique la grossesse supprime cette apparence, elle n'en dé
t r u i t cependant pas la cause; et quoique le sang ne paraisse pas au terme accou
t u m é , i l doit se faire dans ce m ê m e temps une espèce de r évo lu t ion semblable à 
celle qu i se faisait avant la grossesse : aussi y a- t - i l plusieurs femmes dont les 
menstrues ne sont pas absolument s u p p r i m é e s dans les premiers mois de la gros

sesse. J'imagine donc que lorsqu'une femme a conçu , la r évo lu t ion périodique se 
fa i t comme auparavant; mais que, comme la matrice est gonf lée , et qu'elle a pris 
de la masse et de l'accroissement, les canaux excrétoi res , é t an t plus serrés et plus 
pressés qu'ils ne l ' é ta ient auparavant, ne peuvent s'ouvrir n i donner d'issue au 
sang, à moins q u ' i l n 'arrive avec tant de force ou en si grande quan t i t é , qu ' i l puisse 
se faire passage m a l g r é la r é s i s t ance q u i l u i est opposée : dans ce cas i l paraîtra 
du sang; et s ' i l coule en grande q u a n t i t é , l 'avortement suivra; la matrice re

prendra la forme qu'elle avait auparavant, parce que le sang ayant rouvert tous les 
canaux q u i s 'é ta ient f e rmés , i l s reviendront au m ê m e é ta t qu'ils é ta ient . Si le sang 
ne force qu'une partie de ces canaux, l ' œ u v r e de la géné ra t i on ne sera pas dé
t ru i te , quoiqu ' i l paraisse du sang, parce que la plus grande partie de la matrice se 
trouve encore dans l 'é ta t q u i est nécessa i re pour qu'elle puisse s 'exécuter : dans ce 
cas i l p a r a î t r a du sang, et l 'avortement ne suivra pas; ce sang seulement sera en 

moindre q u a n t i t é que dans les évacua t i ons ordinaires. 
Lorsqu ' i l n'en p a r a î t point du tout , comme c'est le cas le plus ordinaire, la pre

m i è r e r évo lu t ion pé r iod ique ne laisse pas de se marquer et de se faire sentir par 

les m ê m e s douleurs, les m ê m e s s y m p t ô m e s . I l se fa i t donc, d è s le temps de la pre
miè re suppression, une violente action sur la matr ice; et pour peu que cette action 
f û t a u g m e n t é e , elle dé t ru i r a i t l 'ouvrage de la géné ra t i on . On peut m ê m e croire 

avec assez de fondement que de toutes les conceptions q u i se fon t dans les derniers 
jours q u i p récèden t l 'arr ivée des menstrues, i l en r éuss i t f o r t peu, et que l'action 
du sang dé t ru i t a i s émen t les faibles racines d 'un germe si tendre et si délicat. Les 
conceptions au contraire q u i se font dans les jours q u i suivent l ' écoulement pério

dique sont celles qu i t iennent et q u i r éus s i s sen t le mieux, parce que le produit de 

la conception a plus de temps pour c ro î t re , pour se for t i f ie r , et pour résis ter à l'ac
t i o n du sang et à la r évo lu t ion qu i doit arriver au terme de l ' écoulement . 

Le f œ t u s , ayant subi cette p r e m i è r e ép reuve et y ayant rés is té , prend plus de 
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force et d'accroissement, et est plus en é t a t de souf f r i r la seconde r é v o l u t i o n q u i 

arr ive u n mois a p r è s la p r e m i è r e : aussi les avortements causés par la seconde p é 

riode, sont- i ls moins f r é q u e n t s que ceux q u i sont c a u s é s par la p r e m i è r e . A la t r o i 

s i è m e pé r iode le danger est encore moins grand, et moins encore à la q u a t r i è m e 

et à la c i n q u i è m e ; mais i l y en a toujours . I l peut arr iver , et i l ar r ive en effet, de 

fausses couches dans les temps de toutes ces r é v o l u t i o n s p é r i o d i q u e s ; seulement 

on a obse rvé qu'elles sont plus rares dans le m i l i e u de la grossesse, et plus f r é 

quentes au commencement et à la fin. On entend bien, par ce que nous venons de 

dire, pourquoi elles sont plus f r é q u e n t e s au commencement; i l nous reste à e x p l i 

quer pourquoi elles sont aussi plus f r é q u e n t e s vers l a fin que vers le m i l i e u de l a 
grossesse. 

Le f œ t u s v ient ordinairement au monde dans le temps de la d i x i è m e r é v o l u t i o n : 

l o r squ ' i l n a î t à la n e u v i è m e ou à la h u i t i è m e , i l ne laisse pas de v iv re , et ces ac

couchements précoces ne sont pas r e g a r d é s comme de fausses couches, parce que 

l 'enfant , quoique moins f o r m é , ne laisse pas de l 'ê t re assez pour pouvoir v iv re . On 

a m ê m e p r é t e n d u avoir des exemples d'enfants n é s à l a s e p t i è m e , et m ê m e à l a 
s i x i è m e r é v o l u t i o n , c ' e s t - à - d i r e à c inq ou six mois , et q u i n 'ont pas la i ssé de v iv re . 

I l n ' y a donc de d i f fé rence entre l 'accouchement et la fausse couche, que re la t ive

ment à la vie d u n o u v e a u - n é : et en c o n s i d é r a n t la chose g é n é r a l e m e n t , le n o m 

bre des fausses couches du premier , d u second et d u t r o i s i è m e mois, est t r è s - c o n 

s idé rab le par les raisons que nous avons dites, et le nombre des accouchements 

p récoces du s e p t i è m e et du h u i t i è m e mois est aussi assez grand en comparaison de 

celui des fausses couches des q u a t r i è m e , c i n q u i è m e et s i x i è m e mois , parce que, 
dans ce temps du m i l i e u de la grossesse, l 'ouvrage de la g é n é r a t i o n a pr is plus de 

sol id i té et plus de force ; qu'ayant eu celle de r é s i s t e r à l ' ac t ion des quatre pre

m i è r e s r é v o l u t i o n s pé r i od iques , i l en faudra i t une beaucoup plus violente que les 

p r é c é d e n t e s pour le d é t r u i r e . L a m ê m e raison subsiste pour le c i n q u i è m e et le 

s ix i ème mois, et m ê m e avec avantage ; car l 'ouvrage de l a g é n é r a t i o n est encore 

plus solide à c inq mois qu ' à quatre, et à six mois q u ' à c inq ; mais lorsqu 'on est 
a r r i v é à ce terme, le f œ t u s , q u i jusqu'alors est faible, et ne peut agir que f a ib l e 

ment par ses propres forces, commence à devenir f o r t et à s'agiter avec plus de v i 

gueur ; et lorsque le temps de la h u i t i è m e p é r i o d e arrive, et que la matr ice en 

é p r o u v e l 'ac t ion, le f œ t u s , q u i l ' é p r o u v e aussi, f a i t des efforts q u i , se r é u n i s s a n t 

avec ceux de la matr ice, fac i l i tent son exclusion, et i l peut ven i r au monde dès le 

s e p t i è m e mois , toutes les fois q u ' i l est à cet âge plus vigoureux ou plus a v a n c é que 

les autres, et dans ce cas i l pourra v ivre : au contraire, s ' i l ne venait au monde 

que par la faiblesse de la matrice, q u i n 'aura i t p u rés i s t e r au coup de sang dans 

cette h u i t i è m e r é v o l u t i o n , l 'accouchement serait r e g a r d é comme une fausse cou

che, et l 'enfant ne v i v r a i t pas. Mais ces cas sont rares; car, si le f œ t u s a r é s i s t é 

aux sept p r e m i è r e s r é v o l u t i o n s , i l n 'y a que des accidents part iculiers q u i puissent 

fa i re q u ' i l ne rés i s t e pas à la h u i t i è m e , en supposant q u ' i l n 'a i t pas acquis plus de 

force et de vigueur q u ' i l n 'en a ordinairement dans ce temps. Les f œ t u s q u i n ' au -
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pont qu'un peu plus tard acquis ce m ê m e degré de force et de vigueur plus grande, 
viendront au monde dans le temps de la neuv ième pér iode ; et ceux auxquels i l fau
dra le temps de neuf mois pour avoir cette m ê m e force, viendront à la dixième 
pér iode , ce q u i est le terme le plus commun et le plus généra l : mais lorsque le 
f œ t u s n'aura pas acquis dans ce temps de neuf mois ce m ê m e degré de perfection 
et de force, i l pourra rester dans la matrice j u s q u ' à la onz ième, et m ê m e jusqu 'à la 

douz ième pér iode , c ' e s t -à -d i re ne n a î t r e qu ' à d i x ou onze mois, comme on en 

a des exemples. 
Cette opinion, que ce sont les menstrues q u i sont la cause occasionnelle de l'ac

couchement en di f férents temps, peut ê t re conf i rmée par plusieurs autres raisons 
que je vais exposer, Les femelles de tous les animaux q u i n 'ont point de menstrues, 
mettent bas toujours au m ê m e terme à t r è s - p e u près ; i l n 'y a jamais qu'une très-
légère variat ion dans la d u r é e de la gestation : on peut donc soupçonne r que cette 
var ia t ion, q u i dans les femmes est si grande, vient de l 'action du sang qui se fait 
sentir à toutes les pér iodes . 

Nous avons d i t que le placenta ne t ient à la matrice que par quelques mame

lons ; q u ' i l n ' y a de sang n i dans ces mamelons n i dans les lacunes où ils sont 
n i chés , et que quand on les en sépare , ce qu i se fa i t a i s é m e n t et sans effort, i l ne 
sort de ces mamelons et de ces lacunes qu'une l iqueur laiteuse : or comment se 
f a i t - i l donc que l'accouchement soit toujours su iv i d'une h é m o r r h a g i e , m ê m e con
s idé rab le , d'abord de sang assez pur, ensuite de sang m ê l é de sérosité, etc. Ce sang 

ne vient point d e l à s épa ra t i on du placenta; les mamelons sont t i rés hors des 
lacunes sans aucune effusion de sang, puisque n i les uns n i les autres n'en con

tiennent. L'accouchement, q u i consiste p r é c i s é m e n t dans cette sépara t ion , ne doit 

donc pas produire du sang. Ne peut-on pas croire que c'est au contraire l'action 
d u sang q u i produi t l'accouchement ? et ce sang est celui des menstrues qui force 

les vaisseaux dès que la matrice est vide, et q u i commence à couler immédiatement 

a p r è s l 'enfantement, comme i l coulait avant la conception. 

On sait que, dans les premiers temps de la grossesse, le sac q u i contient l 'œuvre 
de la g é n é r a t i o n n'est point d u tout a d h é r e n t à la matr ice; on a v u , par les expé
riences de Graaf, qu'on peut, en soufflant dessus la petite bul le , la faire changer de 
l i eu ; l ' adhé rence n'est m ê m e jamais bien for te dans la matrice des femmes, et à 
peine le placenta t i en t - i l à la membrane in t é r i eu re de ce v iscère dans les premiers 

temps ; i l n ' y est que cont igu et j o i n t par une m a t i è r e mucilagineuse qu i n'a pres
que aucune a d h é s i o n ; dès lors pourquoi ar r ive- t - i l que, dans les fausses couches 
du premier et du second mois, cette bulle , q u i ne t ient à r i en , ne sort cependant 

jamais qu'avec une grande effusion de sang ? Ce n'est certainement pas la sortie de 
la bulle q u i occasionne cette effusion, puisqu'elle ne tenait point du tout à la ma
t r i ce ; c'est au contraire l 'act ion de ce sang q u i oblige la bul le à sort ir : et ne doit-

on pas croire que ce sang est celui des menstrues, q u i , en f o r ç a n t les canaux par 
lesquels i l avait coutume de passer avant la conception, en d é t r u i t le produit en 
reprenant sa route ordinaire ? 
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Les douleurs de l 'enfantement sont occas ionnées pr incipalement par cette act ion 

d u sang ; car on sait qu'elles sont tout au moins aussi violentes dans les fausses 

couches de deux ou t rois mois que dans les accouchements ordinaires, et q u ' i l y a 

b ien des femmes q u i ont , dans tous les temps, et sans avoir c o n ç u , des douleurs 

t r è s - v i v e s lorsque l ' é c o u l e m e n t pé r i od ique est sur le po in t de p a r a î t r e , et ces d o u 

leurs sont de la m ê m e espèce que celles de la fausse couche ou de l 'accouchement : 

d è s lors ne do i t - on pas s o u p ç o n n e r qu'elles viennent de la m ê m e cause ? 
I l p a r a î t donc que la r é v o l u t i o n pé r iod ique du sang menstruel peut in f luer beau

coup sur l 'accouchement, et qu'elle est la cause de la var ia t ion des termes de l 'ac

couchement dans les femmes, d'autant plus que toutes les autres femelles qu i ne 

sont pas sujettes à cet é c o u l e m e n t pé r i od ique , mettent bas tou jours au m ê m e 

terme : mais i l p a r a î t aussi que cette r é v o l u t i o n o c c a s i o n n é e par l ' ac t ion du sang 

menstruel n'est pas l a cause unique de l 'accouchement, et que l 'ac t ion propre du 

f œ t u s ne laisse pas d 'y contribuer, puisqu 'on a v u des enfants q u i se sont f a i t j o u r 

et sont sortis de la matrice a p r è s la m o r t de la m è r e ; ce q u i suppose n é c e s s a i r e 
ment dans le f œ t u s une act ion propre et p a r t i c u l i è r e , par laquelle i l doi t tou jours 

faci l i ter son exclusion, et m ê m e se la procurer en entier dans de certains cas. 

Les f œ t u s des animaux, comme des vaches, des brebis, etc., n 'ont qu 'un terme 

pour n a î t r e ; le temps de leur s é j o u r dans le ventre de la m è r e est toujours le 
m ê m e , et l 'accouchement est sans h é m o r r h a g i e : n 'en d o i t - o n pas conclure que le 

sang que les femmes rendent a p r è s l 'accouchement, est le sang des menstrues, et 

que si le f œ t u s h u m a i n n a î t à des termes si d i f f é r en t s , ce ne peut ê t re que par l 'act ion 

de ce sang q u i se f a i t sentir sur la matr ice à toutes les r é v o l u t i o n s p é r i o d i q u e s ? H 

est na ture l d ' imaginer que si les femelles des animaux vivipares avaient des mens

trues comme les femmes, leurs accouchements seraient suivis d 'effusion de sang, 

et qu' i ls arriveraient à d i f f é ren t s termes. Le f œ t u s des animaux viennent au monde 

r e v ê t u s de leurs enveloppes ; et i l ar r ive rarement que les eaux s ' écou len t , et que 

les membranes q u i les contiennent se d é c h i r e n t dans l 'accouchement, au l ieu q u ' i l 

est t r è s - r a r e de vo i r sort i r a ins i le sac tou t entier dans les accouchements des 

femmes : cela semble prouver que le f œ t u s h u m a i n fa i t plus d'efforts que les 

autres pour sor t i r de sa pr ison, o u b ien que la matr ice de la femme ne se p r ê t e 

pas aussi naturel lement au passage d u f œ t u s que celle des animaux ; car c'est le 

f œ t u s q u i d é c h i r e sa membrane par les efforts q u ' i l f a i t pour sort i r de la matrice, 

et ce d é c h i r e m e n t n 'ar r ive q u ' à cause de la grande r é s i s t a n c e que fa i t l 'or i f ice de 

ce v i s c è r e avant que de se dilater assez pour laisser passer l 'enfant. 
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ADDITION A U CHAPITRE P R É C É D E N T . 

I. 

OBSERVATION SUR L'EMBRYON, QU'ON PEUT JOINDRE à CELLES QUE j'Ai 

DÉJÀ CITÉES. 

M. Roume de Saint-Laurent, dans l'île de la Grenade, a eu occasion d'observer 
la fausse couche d'une négresse qu'on l u i avait appor tée . I l se t rouvait , dans une 
quan t i t é de sang cail lé, u n sac de la grosseur d 'un œuf de poule : l'enveloppe pa
raissait "fort épaisse, et avait a d h é r é , par sa surface ex té r ieure , à la matrice, de 
sorte qu ' i l se pourrait qu'alors toute l'enveloppe ne f û t qu'une espèce de placenta. 

« Ayant ouvert le sac, di t M . Roume, je l ' a i t r o u v é rempl i d'une mat i è re épaisse 
comme du blanc d 'œuf, d'une couleur t i r an t sur le jaune : l ' embryon avait un peu 
moins de six lignes de longueur ; i l tenait à l'enveloppe par u n cordon ombilical 

fo r t large et t r è s - c o u r t , n 'ayant qu 'environ deux lignes de longueur. La tête, 
presque informe, se distinguait n é a n m o i n s d u reste du corps : on ne distinguait 
point la bouche, le nez, n i les oreilles; mais les yeux paraissaient par deux t rès-
petits cercles d 'un bleu foncé . Le c œ u r é ta i t fo r t gros, et paraissait dilater par son 
volume la capaci té de la poi t r ine . Quoique j'eusse mis cet embryon dans un plat 

d'eau pour le laver, cela n ' e m p ê c h a point que le c œ u r ne bat t i t t r è s - f o r t , et environ 
trois fois dans l'espace de deux secondes pendant quatre ou c inq minutes ; ensuite 

les battements d i m i n u è r e n t de force et de vitesse, et cessè ren t environ quatre mi 

nutes ap rès . Le coccyx étai t a l longé d 'environ une l igne et demie ; ce qu i aurait 
fa i t prendre, à la p r e m i è r e vue, cet embryon pour celui d 'un singe à queue : on ne 
distinguait point les os ; mais on voyai t cependant, au travers de la peau du der
r iè re de la tê te , une tache en losange, dont les angles é ta ien t émoussés , qu i parais

sait l 'endroit où les pa r i é t aux , coronaux et occipitaux devaient se joindre dans la 

suite, de sorte qu'ils é ta ient dé jà cartilagineux à la base. L a peau étai t une pelli

cule t rès -dé l iée ; le c œ u r é ta i t bien visible au travers de la peau, et d 'un rouge pâle 

encore, mais bien déc idé . On dist inguait aussi à la base du c œ u r de petits allonge

ments, qu i é ta ient vraisemblablement les commencements des a r t è r e s , et peut-être 

des veines; i l n 'y en avait que deux q u i fussent b ien distincts. Je n 'ai remarqué 

n i foie n i aucune autre glande (1) . » 

Cette observation de M . Roume s'accorde avec celles que j ' a i r appor t ées sur là 

forme extér ieure et i n t é r i eu re d u f œ t u s dans les premiers jours ap rè s la concep
t ion , et i l serait à dés i re r qu'on en r a s s e m b l â t sur ce sujet u n plus grand nombre 

que je n 'ai pu le faire ; car le déve loppemen t du f œ t u s , dans les premiers temps 
après sa formation, n'est pas encore assez connu, n i assez nettement p résen té pat 

[i) Journal de Physique, par M, l'abbé Rozier; juillet 1775, pages 52 et 53. 
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les anatomistes. Le plus beau t rava i l q u i se soit f a i t en ce genre est celui de M a l 

p i g h i et de Va l l i sn i e r i , sur le d é v e l o p p e m e n t du poulet dans l 'œuf, mais nous n 'a

vons r i en d'aussi p réc i s n i d'aussi b ien su iv i sur le d é v e l o p p e m e n t de l ' embryon 

dans les animaux vivipares, n i d u f œ t u s dans l 'espèce humaine , et cependant les 

premiers instants, ou , s i l ' on veut, les p r e m i è r e s heures q u i suivent le moment de 

la conception, sont les plus p réc i eux , les plus dignes de la cu r ios i t é des physiciens 

et des anatomistes. On pourra i t a i s é m e n t faire une suite d ' expé r i ences sur des a n i 

maux q u a d r u p è d e s , qu 'on ouvr i ra i t quelques heures et quelques jours a p r è s l a 

copulat ion, et d u r é s u l t a t de ces observations on conclurai t pour le d é v e l o p p e m e n t 

d u f œ t u s h u m a i n , parce que l'analogie serait plus grande, et les rapports plus v o i 

sins que ceux qu 'on»peu t t i rer d u d é v e l o p p e m e n t du poulet dans l 'œuf : mais, en 

attendant nous ne pouvons mieux faire que de recuei l l i r , rassembler, et ensuite 

comparer toutes les observations que le hasard ou les accidents peuvent p r é s e n t e r 

sur les conceptions des femmes dans les premiers j o u r s ; et c'est par cette raison 

que j ' a i c r u devoir publ ier l 'observation p r é c é d e n t e . 

II. 

OBSERVATION SUR UNE NAISSANCE TARDIVE. 

J'ai dit (page 21b et suiv. de ce vol.) qu'on avait des exemples de grossesses de 

d i x , onze, douze, et m ê m e treize mois . J'en vais rapporter une i c i que les per

sonnes in té ressées m 'on t permis de c i ter ; et je ne fera i que copier le m é m o i r e 

qu'elles ont eu la b o n t é de m'envoyer. M . de L a Motte, ancien aide-maj or des gardes-

f r ança i s e s , a t r o u v é , dans les papiers de feu M . de La Motte, son p è r e , l a re la t ion 

suivante, cer t i f iée vé r i t ab l e de l u i , d 'un m é d e c i n , d 'un chi rurg ien , d 'un accou

cheur, d'une sage-femme, et de madame de L a Motte, son é p o u s e . 

Cette dame a eu neuf enfants : savoir, t rois filles et six g a r ç o n s , d u nombre des

quels deux filles et u n g a r ç o n sont morts en naissant, deux autres g a r ç o n s sont 

mor ts au service du r o i , o ù les c inq g a r ç o n s restants avaient é té p l acés à l ' âge de 

quinze ans. 

Ces c inq g a r ç o n s , et la fille q u i a v é c u , é t a i en t tous bien fa i ts , d'une jo l i e figure, 

a ins i que le pè re et la m è r e , et n é s , comme eux, avec beaucoup d'intelligence, 

excep té le n e u v i è m e enfant, g a r ç o n , n o m m é au b a p t ê m e August in-Paul , dernier 
enfant que la m è r e ai t eu, lequel , sans ê t r e absolument contrefait , est peti t , a de 

grosses jambes, une grosse t ê t e et moins d'esprit que les autres. 

I l v i n t au monde le 10 j u i l l e t 1735, avec des dents et des cheveux, ap rès treize 

mois de grossesse, remplis de plusieurs accidents surprenants dont sa m è r e f u t 
t r è s - i n c o m m o d é e . 

Elle eut une perte c o n s i d é r a b l e en j u i l l e t 1734, une jaunisse dans le m ê m e temps, 

q u i rentra et disparut par une sa ignée qu 'on se c ru t ob l igé de l u i faire, et ap rè s 

laquelle la grossesse parut e n t i è r e m e n t évanou ie . 
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A u mois de septembre, u n mouvement de l 'enfant se f i t sentir pendant cinq 
jours, et cessant tout d 'un coup, la m è r e c o m m e n ç a b ien tô t à épaiss i r cons idéra 

blement et visiblement dans le m ê m e mois : et, au l ieu du mouvement de l'enfant, 
i l parut une petite boule de la grosseur d 'un œuf qu i changeait de côté , et se trou

vait t a n t ô t bas, t a n t ô t haut par des mouvements t rès -sens ib les . 
La m è r e f u t en t ravai l d'enfant vers le 10 octobre ; on la t i n t couchée tout ce 

mois, pour l u i faire atteindre le c i n q u i è m e mois de sa grossesse, ne jugeant pas 
qu'elle p û t porter son f r u i t plus l o i n , à cause de la grande di latat ion de la matrice. 
L a boule en question augmenta peu à peu, avec les m ê m e s changements, jus
qu'au 2 févr ier 1735 ; mais à la f i n de ce mois, ou environ, l ' un des porteurs de 
chaise de la m è r e (qui habitait alors une v i l le de province), ayant glissé et laissé 
tomber la chaise, le f œ t u s f i t de t r è s - g r a n d s mouvements pendant trois ou quatre 
heures, par la frayeur qu'eut la m è r e ; ensuite i l revint dans la m ê m e disposition 
qu'au passé . 

La nu i t qu i suivi t ledit j ou r 2 févr ier , la m è r e avait été en t rava i l d'enfant pen
dant c inq heures : c 'é ta i t le n e u v i è m e mois de la grossesse, et l'accoucheur, ainsi 
que la sage-femme, avaient a s su ré que l'accouchement viendrai t la nu i t suivante. 
Cependant i l a été différé jusqu'en j u i l l e t , m a l g r é les dispositions prochaines d'ac
coucher où se t rouva la m è r e depuis ledit j ou r 2 févr ier , et cela t rès - f réquemment . 

Depuis ce moment le f œ t u s a toujours é té en mouvement, et si violent pendant 

les deux derniers mois, q u ' i l semblait quelquefois q u ' i l a l la i t déch i r e r sa mère à 
laquelle i l causait de vives douleurs. 

A u mois de ju i l l e t elle f u t trente-six heures en t r a v a i l ; les douleurs étaient sup« 

portables dans les commencements, et le t rava i l se fit lentement, à l'exception des 

deux dern iè res heures, sur la fin desquelles l'envie qu'elle avait d 'ê t re délivrée de 
son ennuyeux fardeau et de la s i tuat ion g ê n a n t e dans laquelle on f u t obligé de la 
mettre, à cause du cordon qu i v i n t à sortir avant que l 'enfant p a r û t , l u i fit trou

ver tant de forces qu'elle enlevait trois personnes : elle accoucha plus par les ef

forts qu'elle fit, que par les secours du t rava i l ordinaire. On la crut longtemps 
grosse de deux enfants, ou d 'un enfant et d 'un môle . Cet é v é n e m e n t fit tant de 

bru i t dans le pays, que M . de L a Motte, pè r e de l 'enfant, écr iv i t la p résen te rela* 
t ion pour la conserver. 

m . 

OBSERVATION SUR UNE NAISSANCE TRÉS-PRÉCOCE. 

J'ai di t (page 218 et suiv. de ce vo l . ) qu'on a v u des enfants nés à l a septième et 

m ê m e à la s ix ième révo lu t ion , c 'es t -à-di re à c inq ou six mois, q u i n 'ont pas laissé 
de vivre . Cela est t r è s -v ra i , d u moins pour six mois ; j ' e n ai eu r é c e m m e n t un 

exemple sous mes yenx. Par des circonstances pa r t i cu l i è res j ' a i é té assuré qu'un 
accouchement a r r ivé six mois onze jours après la conception, ayant produit unô 
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peti te f i l l e t r è s -dé l i c a t e , qu'on a é levée avec des soins et des p r é c a u t i o n s ex t raord i 

naires, cet enfant n ' â pas l a i s sé de v iv re , et v i t encore âgé de onze ans : mais le 

d é v e l o p p e m e n t de son corps et de son esprit a é té é g a l e m e n t r e t a r d é par la f a i 

blesse de sa nature. Cet enfant est encore d'une t r è s - p e t i t e ta i l le , a peu d'esprit et 

de v ivac i t é ; cependant sa s a n t é , quoique faible , est assez bonne. 

CHAPITRE XII. 

HÉCAPITULATION. 

TouS ies animaux se nourrissent de végétaux ou d'autres animaux qui se nour

rissent e u x - m ê m e s de v é g é t a u x . I l y a donc dans la nature une m a t i è r e commune 

aux uns et aux autres, q u i sert à la n u t r i t i o n et au d é v e l o p p e m e n t de tou t ce q u i 

v i t ou végè t e : cette m a t i è r e ne peut o p é r e r la n u t r i t i o n et le d é v e l o p p e m e n t qu'en 

s'assimilant à chaque partie d u corps de l ' an ima l ou d u végé ta l , et en p é n é t r a n t 

i n t imemen t la forme de ces parties, que j ' a i appe lée le moule intérieur. Lorsque cette 

m a t i è r e n u t r i t i v e est plus abondante q u ' i l ne faut pour n o u r r i r et déve loppe r le 

corps de l ' an imal ou végé ta l , elle est r e n v o y é e de toutes les parties d u corps dans 
u n ou dans plusieurs r é s e r v o i r s sous la fo rme d'une l iqueur : cette l iqueur con

t ien t toutes les m o l é c u l e s analogues au corps de l ' an ima l , et par c o n s é q u e n t tou t 

ce qu i est néces sa i r e à la reproduct ion d 'un peti t ê t r e e n t i è r e m e n t semblable au 

premier. Ordinairement cette m a t i è r e n u t r i t i v e ne devient surabondante, dans le 

plus grand nombre des espèces d 'animaux, que quand le corps a p r i s la p lus 

grande partie de son accroissement ; et c'est par cette raison que les an imaux ne 

sont en é ta t d'engendrer que dans ce temps. 

Lorsque cette m a t i è r e n u t r i t i v e et product ive, q u i est universellement r é p a n d u e , 

a pas sé par le moule i n t é r i e u r de l ' an imal ou d u végé t a l , et qu'elle t rouve une 
matrice convenable, elle p rodu i t u n an ima l ou u n v é g é t a l de m ê m e espèce , mais 

lorsqu'elle ne se t rouve pas dans une matr ice convenable, elle p rodu i t des ê t r e s 

o rgan i sés d i f f é r e n t s des animaux et des v é g é t a u x , comme les corps mouvants et 

v é g é t a n t s que l ' on v o i t dans les l iqueurs s é m i n a l e s des animaux, dans les i n f u 

sions des germes des plantes, etc. 

Cette m a t i è r e productive est c o m p o s é e de particules organiques toujours actives, 

dont le mouvement et l ' ac t ion sont fixés par les parties brutes de la m a t i è r e en 

g é n é r a l , et p a r t i c u R è r e m e n t par les particules huileuses et salines; mais, d è s 

qu 'on les d é g a g e de cette m a t i è r e é t r a n g è r e , elles reprennent leur action et p r o 

duisent d i f f é r e n t e s espèces de v é g é t a t i o n s et d'autres ê t r e s a n i m é s q u i se meuvent 

progressivement. 

On peut v o i r au microscope les effets de cette m a t i è r e product ive dans les l i 

queurs s é m i n a l e s des an imaux de l ' u n et de l 'autre sexe : la semence des femelles 

vivipares est f i l t r ée par les corps glanduleux q u i croissent sur leurs testicules, et 

ces corps glanduleux contiennent une assez bonne q u a n t i t é de cette semence 
V. 2.9 
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dans leur cavi té i n t é r i e u r e ; les femelles ovipares ont, aussi bien que les femelles 
vivipares, une liqueur sémina le , et cette liqueur sémina le des femelles ovipares est 
encore plus active que celle des femelles vivipares, comme je l 'expliquerai dans 
l 'histoire des oiseaux. Cette semence d e l à femelle est en généra l semblable à celle 
du mâ le , lorsqu'elles sont toutes deux-dans l 'é ta t na tu re l ; elles se décomposent 
de la m ê m e f açon , elles contiennent des corps organiques semblables, et elles 

offrent éga l emen t tous les m ê m e s p h é n o m è n e s . , 
Toutes les substances animales ou végéta les renferment une grande quan t i t é de 

cette m a t i è r e organique et product ive; i l ne faut, pour le r econna î t r e , que sépa
rer les parties brutes dans lesquelles les particules actives de cette mat iè re sont 
engagées , et cela se fa i t en mettant ces substances animales ou végétales infuser 
dans de l'eau; les sels se fondent, les huiles se sépa ren t , et les parties organiques 
se montrent en se mettant en mouvement. Elles sont en plus grande abondance 
dans les liqueurs sémina le s que dans toutes les autres substances animales, ou 
p l u t ô t elles y sont dans leur éta t de d é v e l o p p e m e n t et d ' é v i d e n c e ; au lieu que 

dans la chair elles sont engagées et retenues par les parties brutes, et i l faut les 
en séparer par l ' in fus ion . Dans les premiers temps de cette infus ion , lorsque la 
chair n'est encore que l é g è r e m e n t dissoute, on voi t cette m a t i è r e organique sous 
la forme de corps mouvants q u i sont presque aussi gros que ceux des liqueurs sé
minales : mais, à mesure que la décompos i t ion augmente, ces parties organiques 
d iminuent de grosseur et augmentent en mouvement; et quand la chair est entiè

rement décomposée ou corrompue par une longue in fus ion dans l'eau, ces mêmes 
parties organiques sont d'une petitesse ex t r ême , et dans u n mouvement d'une ra
p id i té inf in ie : c'est alors que cette m a t i è r e peut devenir u n poison, comme celui 
de la dent de la v ipère , où M . Mead a v u une in f in i t é de petits corps pointus qu' i l a 

pris pour des sels et qu i ne sont que ces m ê m e s parties organiques dans une très-
grande act ivi té . Le pus q u i sort des plaies en fourmi l l e , et i l peut arriver très-naju»' 

Tellement que le pus prenne u n te l degré de corrupt ion , qu ' i l devienne un poison des 

plus subtils ; car toutes les fois que cette m a t i è r e active sera exal tée à u n certain 

point , ce qu'on pourra toujours r e c o n n a î t r e à la r ap id i t é et à la petitesse des corps 
mouvants qu'elle contient, elle deviendra une espèce de poison. I l doit en être de 

m ê m e des poisons des végé taux . La m ê m e m a t i è r e qu i sert à nous nourrir , lors

qu'elle est dans son é ta t naturel , doit nous d é t r u i r e , lorsqu'elle est corrompue : onle 

voit par la comparaison du bon b lé et du b l é ergoté qu i fa i t tomber en gangrène les 

membres des animaux et des hommes qu i veulent s'en n o u r r i r ; on le voi t par la 
comparaison de cette m a t i è r e qu i s'attache à nos dents, et qu i n'est qu'un résidu 

de nourr i ture qu i n'est pas corrompue, de celle de la dent de la vipère , ou du 

chien en ragé , q u i n'est que cette m ê m e m a t i è r e t rop exal tée et corrompue au der
nier degré . 

Lorsque cette m a t i è r e organique productive se trouve r a s semblée en grande 

q u a n t i t é dans quelques parties de l 'animal , où elle est obl igée de sé journer , elle y 

forme des êtres vivants «me nous avons toujours r e g a r d é s comme des animaux : U 
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tœn ia , les ascarides, tous les vers qu 'on t rouve dans les veines, dans le foie, etc., 

tous ceux qu 'on t i re des plaies, la p lupa r t de ceux q u i se fo rment dans les chairs 

corrompues, dans le pus, n 'on t pas d'autre o r ig ine ; les anguilles de la colle de f a 

r ine , celles d u v inaigre , tous les p r é t e n d u s animaux microscopiques, ne sont que 

des formes d i f fé ren tes que prend d ' e l l e - m ê m e , et suivant les circonstances, cette 

m a t i è r e tou jours active, et q u i ne tend q u ' à l 'organisat ion. 

Dans toutes le substances animales et végé ta les , d é c o m p o s é e s par l ' i n fus ion , cette 

m a t i è r e product ive se-manifeste d'abord sous la fo rme d'une v é g é t a t i o n ; on la vo i t 

former des f i laments q u i croissent et s ' é t enden t comme une plante q u i végè te ; en

suite les e x t r é m i t é s et les n œ u d s de ces v é g é t a t i o n s se gonflent , se boursouflent et 

c r èven t b i e n t ô t pour donner passage à une m u l t i t u d e de corps en mouvement 

q u i paraissent ê t r e des animaux, en sorte q u ' i l semble qu'en tou t , la nature com

mence par u n mouvement de végé t a t i on : o n le vo i t par ces productions m i c r o 

scopiques ; on le vo i t aussi par le d é v e l o p p e m e n t de l ' an ima l , car le f œ t u s dans 

les premiers temps ne fa i t que végé te r . 
Les m a t i è r e s saines et q u i sont propres à nous nou r r i r , ne fournissent des m o l é 

cules en mouvement q u ' a p r è s u n temps assez c o n s i d é r a b l e ; i l faut quelques jours 

d ' in fus ion dans l 'eau pour que la chair f r a î c h e , les graines, les amandes des 

f r u i t s , etc., of f rent aux yeux des corps en mouvement : mais plus les m a t i è r e s 

sont corrompues, décomposées ou exa l tées , comme le pus, le b lé e rgo té , le m i e l , 

les l iqueurs s é m i n a l e s , etc., plus ces corps en mouvement se manifestent p r o m p 

tement ; i l s sont tous déve loppés dans les l iqueurs s é m i n a l e s ; i l ne faut que quel
ques heures d ' i n fus ion pour les vo i r dans le pus, dans le b lé e rgo té , dans le 

m i e l , etc. U en est de m ê m e des drogues de m é d e c i n e ; l'eau o ù on les met infuser 

en f o u r m i l l e au bout d 'un t r è s - p e t i t temps. 

I l existe donc une m a t i è r e organique a n i m é e , universellement r é p a n d u e dans 

toutes les substances animales ou végé ta l e s , q u i sert é g a l e m e n t à leur n u t r i t i o n , 

à leur d é v e l o p p e m e n t et à leur reproduct ion : la n u t r i t i o n s 'opère par la p é n é t r a 

t i o n i n t ime de cette m a t i è r e dans toutes les parties du corps de l ' an ima l ou d u v é 

gé ta l ; le d é v e l o p p e m e n t n'est qu'une espèce de n u t r i t i o n plus é t e n d u e , q u i se fa i t 

et s 'opère tant que les parties ont assez de duc t i l i t é pour se gonfler et s ' é t endre , et 

l a reproduction ne se fa i t que par la m ê m e m a t i è r e devenue surabondante au corps 

de l ' an imal ou du végé ta l : chaque part ie du corps de l ' u n ou de l 'autre renvoie 

les mo lécu l e s organiques qu'elle ne peut plus admettre ; ces m o l é c u l e s sont abso

lumen t analogues à chaque partie dont elles sont r e n v o y é e s , puisqu'elles é t a i en t 

de s t i nées à n o u r r i r cette partie ; dès lors, quand toutes les m o l é c u l e s r e n v o y é e s de 

tout le corps viennent à se rassembler, elles doivent fo rmer u n peti t corps sem

blable au premier, puisque chaque m o l é c u l e est semblable à la part ie dont elle a 

été r e n v o y é e . C'est ainsi que se fa i t la reproduct ion dans toutes les espèces , comme 

les arbres, les plantes, l é s polypes, les pucerons, etc., où l ' i n d i v i d u tou t seul repro

du i t son semblable, et c'est aussi le premier moyen que la nature emploie pour la 

reproduct ion des animaux qu i ont besoin de la communica t ion d 'un autre i n d i v i d u 
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pour se reproduire; car les liqueurs sémina les des deux sexes contiennent toutes 
les molécules nécessaires à la reproduction : mais i l faut quelque chose de plus 
pour que cette reproduction se fasse en effet; c'est le m é l a n g e de ces deux liqueurs 
dans un l ieu convenable au déve loppement de ce q u i doit en r é su l t e r , et ce l ieu est 
la matrice de la femelle. 

I l n 'y a donc point de germes p réex i s t an t s , point de germes contenus à l ' i n f i n i 
les uns dans les autres; mais i l y a une ma t i è r e organique toujours active, tou
jours p rê te à se mouler, à s'assimiler et à produire des êtres semblables à ceux qui 
la reçoivent . Les espèces d'animaux ou de végé taux ne peuvent donc jamais s'é
puiser d 'e l les-mêmes : tant qu ' i l subsistera des individus, l 'espèce sera toujours 
toute neuve ; elle l'est autant aujourd 'hui qu'elle l 'était i l y a trois m i l l e ans ; toutes 
subsisteront d ' e l les -mêmes , tant qu'elles ne seront pas a n é a n t i e s par l a volonté du 
Créa teur . 

Au Jardin du Roi, le 27 mai 1748. 
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D E L ' H O M M E 

D E L A N A T U R E D E L ' H O M M E . 

Quelque i n t é r ê t que nous ayons à nous c o n n a î t r e n o u s - m ê m e s , je ne sais s i nous 

ne connaissons pas mieux tout ce q u i n'est pas nous. Pourvus par la nature d 'or

ganes uniquement des t inés à notre conservation, nous ne les employons q u ' à rece

v o i r les impressions é t r angè re s ; nous ne cherchons q u ' à nous r é p a n d r e au dehors et 

à exister hors de nous : t rop occupés à m u l t i p l i e r les fonct ions de nos sens et à aug

menter l ' é t e n d u e ex té r i eu re de notre ê t re , rarement faisons-nous usage de ce sens 
i n t é r i e u r q u i nous r é d u i t à nos vraies dimensions, et q u i s é p a r e de nous tou t ce q u i 

n 'en est pas ; c'est cependant de ce sens q u ' i l faut nous servir si nous voulons 

nous c o n n a î t r e ; c'est le seul par lequel nous puissions nous juger . Mais comment 

donner à ce sens son ac t iv i t é et son é t e n d u e ? comment d é g a g e r notre â m e , dans 

laquelle i l r é s ide , de toutes les i l lus ions de notre esprit? Nous avons perdu l 'habi tude 

de l 'employer; elle est d e m e u r é e sans exercice au m i l i e u d u tumul t e de nos sensa

tions corporeRes ; elle est d e s s é c h é e par le feu de nos passions : le c œ u r , l 'esprit, 

les sens, tou t a t r ava i l l é contre elle. 

Cependant, i n a l t é r a b l e dans sa substance, impassible par son essence, elle est 

toujours l a m ê m e ; sa l u m i è r e o f fu squée a perdu son éclat sans r i en perdre de sa 

force : eHe nous éc la i re moins ; mais elle nous guide aussi s û r e m e n t . Recueillons, 

pour nous conduire, ces rayons qu i parviennent encore j u s q u ' à nous ; l ' o b s c u r i t é 

q u i nous environne d iminue ra ; et si la route n'est pas é g a l e m e n t éc la i rée d 'un bout 

à l 'autre, au moins aurons-nous u n f lambeau avec lequel nous marcherons sans 

nous égare r . 
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Le premier pas et le plus diff ici le que nous ayons à faire pour parvenir à la con
naissance de n o u s - m ê m e s , est de reconna î t r e nettement la nature des deux sub
stances qu i nous composent. Dire simplement que l 'une est i n é t e n d u e , i m m a t é 
rielle, immortelle, et que l'autre est é t endue , matér ie l le et mortelle, se réduit à 
nier de l 'une ce que nous assurons de l 'autre; quelle connaissance pouvons-nous 
acquér i r par cette voie de néga t ion ? Ces expressions privatives ne peuvent repré
senter aucune idée réelle et positive. Mais dire que nous sommes certains de 
l'existence de la p r emiè re , et peu assurés de l'existence de l'autre ; que la substance 
de l'une est simple, indivisible, et qu'elle n'a qu'une forme, puisqu'elle ne se mani
feste que par une seule modificat ion, qui est la p e n s é e ; que l'autre est moins une 
substance qu 'un sujet capable de recevoir des espèces de formes relatives à celle de 
nos sens, toutes aussi incertaines, toutes aussi variables que la nature m ê m e de ces 
organes, c'est é tabl i r quelque chose; c'est attribuer à l 'une et à l'autre des proprié
tés différentes ; c'est leur donner des attributs positifs et suffisants pour parvenir au 
premier degré de connaissance de l 'une et de l 'autre, et commencer à les comparer. 

Pour peu qu'on ait réfléchi sur l 'origine de nos connaissances, i l est aisé de s'a
percevoir que nous ne pouvons en acquér i r que par la voie de la comparaison : ce 
q u i est absolument incomparable est e n t i è r e m e n t i n c o m p r é h e n s i b l e : Dieu est le 
seul exemple que nous puissions donner i c i ; i l ne peut ê t re compris, parce qu'il 
ne peut ê t re c o m p a r é : mais tout ce qu i est susceptible de comparaison, tout ce 
que nous pouvons apercevoir par des faces di f férentes , tout ce que nous pouvons 
cons idérer relativement, peut toujours ê t re du ressort de nos connaissances ; plus 

nous aurons de sujets de comparaison, de côtés d i f fé ren ts , de points particuliers 
sous lesquels nous pourrons envisager notre objet, plus aussi nous aurons de 
moyens pour le conna î t r e , et de facil i té à r é u n i r les idées sur lesquelles nous devons 
fonder notre jugement. 

L'existence de notre â m e nous est d é m o n t r é e , ou p l u t ô t nous ne faisons qu'un, 
cette existence et nous; ê t re et penser sont pour nous la m ê m e chose : cette vérité 

est intime et plus qu ' intui t ive; elle est i n d é p e n d a n t e de nos sens, de notre imagina

t ion , de notre m é m o i r e et de toutes nos autres f acu l t é s relatives. L'existence de 

notre corps et des autres objets ex té r ieurs est douteuse pour quiconque raisonne 
sans p ré jugé : car cette é tendue en longueur, largeur et profondeur, que nous ap
pelons notre corps, et qu i semble nous appartenir de si p r è s , qu'est-elle autre 
chose, sinon u n rapport de nos sens ? les organes ma té r i e l s de nos sens, que sont-

ils e u x - m ê m e s , sinon des convenances avec ce q u i les affecte ? et notre sens inté

rieur, notre âme , a-t-elle r ien de semblable, r i en qu i l u i soit commun avec la 

nature de ces organes ex té r ieurs ? la sensation exci tée dans notre â m e par la l u 

m i è r e et par le son, ressemble-t-elle à cette ma t i è r e t é n u e qu i semble propager la 

lumiè re , ou bien à ce t r é m o u s s e m e n t que le son produi t dans l ' a i r ? Ce sont nos 

yeux et nos oreilles qu i ont avec ces ma t i è r e s toutes les convenances nécessaires, 

parce que ces organes sont en effet de la m ê m e nature que cette nature el le-même; 

mais la sensation que nous ép rouvons n'a r ien de commun, r ien de semblable ; 
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cela seul ne s u f f i r a i t - i l pas pour nous prouver que notre â m e est en effet d'une 

nature d i f f é r e n t e de celle de la m a t i è r e ? 

Nous sommes donc certains que la sensation i n t é r i e u r e est tout à f a i t d i f f é ren te 

de ce q u i peut la causer et nous voyons d é j à que, s ' i l existe des choses hors de 

nous, elles sont en e l l e s - m ê m e s tou t à f a i t d i f f é r e n t e s de ce que nous les jugeons, 

puisque la sensation ne ressemble en aucune f a ç o n à ce q u i peut la causer ; d è s 

lors ne do i t -on pas conclure que ce q u i cause nos sensations est n é c e s s a i r e m e n t et 

par sa nature toute autre chose que ce que nous croyons ? Cette é t e n d u e que nous 

apercevons par les yeux, cette i m p é n é t r a b i l i t é dont le toucher nous cfonne une 

idée , toutes ces qua l i t é s r é u n i e s q u i constituent la m a t i è r e , pourraient bien ne pas 

exister, puisque notre sensation i n t é r i e u r e , et ce qu'elle nous r e p r é s e n t e par l ' é t en

due, l ' impéné t r ab i l i t é , etc., n'est nul lement é t e n d u e n i i m p é n é t r a b l e , et n'a m ê m e 

r ien de c o m m u n avec ces q u a l i t é s . 

Si l ' on fa i t a t tent ion que notre â m e est souvent, pendant le sommei l et l'absenco 

des objets, affectée de sensations, que ces sensations sont quelquefois f o r t d i f fé 

rentes de celles qu'elle a ép rouvées par la p r é s e n c e de ces m ê m e s objets en faisant 

usage des sens, ne v iendra - t -on pas à penser que cette p r é s e n c e des objets n'est 

pas n é c e s s a i r e à l'existence de ces sensations, et que par c o n s é q u e n t notre â m e et 

nous, pouvons exister t ou t seuls et i n d é p e n d a m m e n t de ces objets? car, dans le 

sommeil et a p r è s la mor t , notre corps existe; i l a m ê m e tou t le genre d'existence 
q u ' i l peut comporter ; i l est le m ê m e q u ' i l é ta i t auparavant : cependant l ' âme ne 

s 'aperçoi t plus de l'existence du corps; i l a cessé d ' ê t r e pour nous. Or j e demande 

s i quelque chose q u i peut ê t re , et ensuite n ' ê t r e plus, si cette chose q u i nous affecte 

d'nne m a n i è r e toute d i f f é r e n t e de ce qu'elle est ou de ce qu'elle a é té , peut ê t r e 

quelque chose d'assez r ée l pour que nous ne puissions pas douter de son existence* 

Cependant nous pouvons croire q u ' i l y a quelque chose hors de nous ; mais nous 

n 'en sommes pas s û r s , au l ieu que nous sommes a s su ré s de l'existence réel le de 

tou t ce q u i est en nous. Celle de notre â m e est donc certaine, et celle de notre corps 

p a r a î t douteuse, dès qu 'on v ient à penser que la m a t i è r e pourra i t b ien n ' ê t r e qu 'un 

mode de notre â m e , une de ses f a ç o n s de v o i r ; notre â m e voi t de cette f a ç o n quand 

nous veil lons ; elle vo i t d'une autre f a ç o n pendant le sommeil ; elle verra d'une 

m a n i è r e b ien d i f f é r en t e encore a p r è s notre m o r t : et' tout ce qu i cause au jourd 'hu i 

ses sensations, la m a t i è r e en g é n é r a l , pourrai t bien ne pas plus exister pour elle 

alors que notre propre corps, q u i ne sera plus r ien pour nous. 

Mais admettons cette existence de la m a t i è r e , et, quo iqu ' i l soit impossible de la 

d é m o n t r e r , p r ê t o n s - n o u s aux idées ordinaires, et disons qu'elle existe, et qu'elle 

existe m ê m e comme nous la voyons ; nous trouverons, en comparant notre â m e 

avec cet objet m a t é r i e l , des d i f fé rences si grandes, des oppositions si m a r q u é e s , 

que nous ne pourrons pas douter u n instant qu'elle ne soit d'une nature totale

ment d i f f é r en t e , et d ' un ordre i n f i n i m e n t s u p é r i e u r . 

Notre â m e n 'a qu'une fo rme t r è s - s i m p l e , t r è s - g é n é r a l e , t r è s - c o n s t a n t e ; cette 

forme est la p e n s é e , H nous est impossible d'apercevoir notre â m e autrement que 
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par la pensée : cette forme n'a r ien de divisible, r ien d 'é tendu, r i en d ' impénét rab le , 
r ien de maté r ie l ; donc le sujet de cette forme, notre â m e , est indivisible et imma
tér ie l . Notre corps, au contraire, et tous les autres corps, ont plusieurs formes ; 
chacune de ces formes est composée, divisible, variable, destructible, et toutes sont 
relatives aux différents organes avec lesquels nous les apercevons, notre corps, et 
toute la mat iè re , n'a donc r ien de constant, r ien de rée l , r ien de généra l par où 
nous puissions la saisir et nous assurer de la conna î t r e . U n aveugle n'a nuUe idée 
de l'objet maté r ie l qu i nous représen te les images des corps; u n lépreux dont la 
peau sera î t insensible n'aurait aucune des idées que le toucher fa i t n a î t r e ; un sourd 
ne peut conna î t r e les sons. Qu'on dét ru ise successivement ces trois moyens de sen
sations dans l 'homme qui en est pourvu, l ' âme n'en existera pas moins ; ses fonc
tions in té r i eures subsisteront, et la pensée se manifestera toujours au-dedans 
de l u i - m ê m e . Otez, au contraire, toutes ses qua l i t és à la m a t i è r e ; ôtez-lui ses 
couleurs, son é t endue , sa sol idi té et toutes les autres p ropr i é t é s relatives à nos 
sens, vous l ' anéant i rez . Notre â m e est donc impér i s sab le , et la ma t i è r e peut et doit 
pér i r . 

I l ên est de m ê m e des autres facul tés de notre â m e comparées à celles de notre 
corps et aux propr ié tés les plus essentielles à toute m a t i è r e . L ' â m e veut et com
mande ; le corps obéit tout autant q u ' i l le peut. L ' â m e s'unit int imement à tel ob
je t qu ' i l l u i p l a î t ; la distance, la grandeur, la figure, r ien ne peut nuire à cette 

un ion lorsque l ' âme la veut ; elle se fai t , et se fai t en u n instant : le corps ne peut 
s'unir à r i en ; i l est blessé de tout ce qu i le touche de t rop p r è s ; i l l u i faut beau
coup de temps pour s'approcher d 'un autre corps ; tout l u i rés is te , tout est obsta

cle : son mouvement cesse au moindre choc. La vo lon té n'est-elle donc qu'un 
mouvement corporel, et la contemplation u n simple attouchement ? Comment cet 
attouchement pour ra i t - i l se faire sur u n objet é lo igné , sur u n sujet abstrait? Com

ment ce mouvement pour ra i t - i l s 'opérer en u n instant indivis ible ? A-t-on jamais 
conçu de mouvement sans qu ' i l y e û t de l'espace et du temps? La volonté , si c'est 
u n mouvement, n'est donc pas u n mouvement m a t é r i e l ; et si l ' un ion de l 'âme à 
son objet est u n attouchement, u n contact, cet attouchement ne se fa i t - i l pas 
au lo in? ce contact n 'est- i l pas une p é n é t r a t i o n ? qua l i t é s absolument opposées 
à celles de la m a t i è r e , et qu i ne peuvent par c o n s é q u e n t appartenir qu ' à un être 
i m m a t é r i e l . 

Mais je crains de m ' ê t r e dé jà t rop é t e n d u sur u n sujet que bien des gens regar
deront p e u t - ê t r e comme é t ranger à notre objet : des cons idé ra t ions sur l 'âme doi

vent-elles se trouver dans u n l ivre d'histoire naturelle? j 'avoue que je serais peu 
t o u c h é de cette réf lexion, si je me sentais assez de force pour traiter dignement de 

m a t i è r e s aussi élevées, et que je n 'a i abrégé mes pensées que par la crainte de ne 

pouvoir comprendre ce grand sujet dans toute spn é t e n d u e . Pourquoi vouloir re

trancher de l 'histoire naturelle de l 'homme, l 'histoire de la partie la plus noble de 

son être ? pourquoi l ' av i l i r ma l à propos, et vouloi r nous forcer à ne le voir que 

comme u n animal , tandis qu ' i l est en eifet d'une nature t r è s -d i f fé ren te , t rès -d is -
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t i n g u é e , et si s u p é r i e u r e à celle des b ê t e s , q u ' i l faudra i t ê t r e aussi peu éc la i ré 
qu'elles le sont pour pouvoir les confondre? 

I l est v r a i que l 'homme ressemble aux animaux par ce q u ' i l a de m a t é r i e l , et 

qu'en voulant le comprendre dans l ' é n u m é r a t i o n de tous les ê t r e s naturels, o n 

est fo rcé de le mettre dans la classe des animaux : mais, comme je l ' a i dé j à f a i t 

sentir, la nature n'a n i classes n i genres ; elle ne comprend que des ind iv idus . Ces 

genres et ces classes sont l 'ouvrage de notre espr i t ; ce ne sont que des idées de 

convent ion ; et lorsque nous mettons l 'homme dans l 'une de ces classes, nous ne 

changeons pas la r éa l i t é de son ê t re , nous ne d é r o g e o n s po in t à sa noblesse, nous 

n ' a l t é r o n s pas sa condi t ion , enf in nous n ' ô t o n s r i en à la s u p é r i o r i t é de l a nature 

humaine sur celle des brutes : nous ne faisons que placer l 'homme avec ce q u i l u i 

ressemble le plus, en donnant m ê m e à l a part ie m a t é r i e l l e de son ê t r e le premier 
rang. 

E n comparant l 'homme avec l ' an ima l , on t rouvera dans l ' u n et dans l 'autre u n 

corps, une m a t i è r e o rgan i sée , des sens, de la chair et du sang, du mouvement et 

une in f in i t é de choses semblables ; mais toutes ces ressemblances sont ex té r i eu res , 

et ne suffisent pas pour nous faire prononcer que la nature de l 'homme est sem

blable à celle de l ' an ima l . Pour juger de la nature de l ' u n et de l 'autre, i l f audra i t 

c o n n a î t r e les q u a l i t é s i n t é r i e u r e s de l ' an imal aussi b ien que nous connaissons le s 

n ô t r e s ; et comme i l n'est pas possible que nous ayons jamais connaissance de < e 

q u i se passe à l ' i n t é r i eu r de l ' an imal , comme nous ne saurons jamais de quel ordre, 

de quelle espèce peuvent ê t r e ses sensations, relat ivement à celles de l ' homme , 

nous ne pouvons juger que par les effets, nous ne pouvons que comparer les r é s u l 

tats des o p é r a t i o n s natureRes de l ' u n et de l 'autre. 

Voyons donc ces r é s u l t a t s , en c o m m e n ç a n t par avouer toutes les ressemblances 

p a r t i c u l i è r e s , et en n 'examinant que les d i f f é rences , m ê m e les plus g é n é r a l e s . On 

conviendra que le plus stupide des hommes suff i t pour conduire le plus sp i r i tue l 

des animaux ; i l le commande et le f a i t servir à ses usages, et c'est moins par force 
et par adresse que par s u p é r i o r i t é de nature, et parce q u ' i l a u n projet r a i s o n n é , u n 

ordre d'actions et une suite de moyens par lesquels i l cont ra in t l ' an imal à l u i o b é i r : 

car nous ne voyons pas que les an imaux q u i sont plus forts et plus adroits c o m 

mandent aux autres et les fassent servir à leur usage : les plus for ts mangent les 

plus faibles ; mais cette act ion ne suppose qu ' un besoin, u n a p p é t i t ; q u a l i t é s f o r t 

d i f fé ren tes de celle q u i peut produire une suite d'actions d i r igées vers le m ô m e 

but . Si les animaux é t a i e n t d o u é s de cette f a c u l t é n 'en verrions-nous pas quelques-

uns prendre l 'empire sur les autres, et les obliger à leur chercher leur nour r i tu re , à 

les veiller, à les garder, à les soulager lorsqu' i ls sont malades ou b lessés ? Or, i l 

n 'y a p a r m i tous les animaux aucune marque de cette subordinat ion, aucune ap

parence que quelqu'un^ d'entre eux connaisse o u sente la s u p é r i o r i t é de sa nature 

sur celle des autres : par c o n s é q u e n t on doit penser qu' i ls sont en effet tous de m ê m e 

nature, et en m ê m e temps on doit conclure que celle de l 'homme est non-seule

ment fo r t au-dessus de celle de l ' an ima l , mais qu'elle est aussi tout à f a i t d i f f é r en t e , 
y . 80 
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L'Iiomme rend par un signe extér ieur ce qu i se passe au dedans de l u i ; i l com
munique sa pensée par la parole : ce signe est commun à toute l 'espèce humaine ; 
l 'homme sauvage parle comme l 'homme policé, et tous deux parlent naturellement, 
et parlent pour se faire entendre. Aucun des animaux n'a ce signe de la pensée : 
ce n'est pas, comme on le croit c o m m u n é m e n t , faute d'organes ; la langue du singe 
a paru aux anatomistes aussi parfaite que celle de l 'homme. Le singe parlerait donc 
s ' i l pensait; si l 'ordre de ses pensées avait quelque chose de commun avec les 

n ô t r e s , i l parlerait notre langue, et en supposant q u ' i l n ' e û t que des pensées de 
singe, i l parlerait aux autres singes ; mais on ne les a jamais vus s'entretenir ou 
discourir ensemble. I l s n 'ont donc pas m ê m e u n ordre, une suite de pensées à leur 
f açon , bien lo in d'en avoir de semblables aux nô t re s ; i l ne se passe à leur intérieur 
r i en de suivi , r ien d ' o r d o n n é , puisqu'ils n 'expriment r ien par des signes combinés 
et a r r angés : i ls n 'ont donc pas la pensée , m ê m e au plus petit degré . 

I l est si v ra i que ce n'est pas faute d'organes que les animaux ne parlent pas, 
qu'on en c o n n a î t de plusieurs espèces auxquels on apprend à prononcer des mots, 
et m ê m e à répé te r des phrases assez longues; et p e u t - ê t r e y en aurai t - i l un grand 
nombre d'autres auxquels on pourrai t , si l 'on voulai t s'en donner la peine, faire 
articuler quelques sons (1) : mais jamais on n'est parvenu à leur faire na î t re l'idée 
que ces mots expriment; i ls semblent ne les r épé t e r et m ê m e ne les articuler que 
comme un écho ou une machine art if icielle les répé te ra i t ou les articulerait. Ce ne 
sont pas les puissances m é c a n i q u e s ou les organes ma té r i e l s , mais c'est la puis
sance intellectuelle, c'est la pensée q u i leur manque. 

C'est donc parce qu'une langue suppose une suite de pensées , que les animaux 
n'en ont aucune; car quand m ê m e on voudrai t leur accorder quelque chose de 
semblable à nos p remiè re s a p p r é h e n s i o n s et à nos sensations les plus grossières 
et les plus machinales, i l p a r a î t certain qu'i ls sont incapables de former cette as
sociation d' idées qu i seule peut produire la ré f lex ion , dans laquelle cependant 
consiste l'essence de la pensée : c'est parce qu' i ls ne peuvent joindre ensemble au
cune idée, qu'i ls ne pensent n i ne parlent ; c'est par la m ê m e raison qu'ils n ' in
ventent et ne perfectionnent r ien. S'ils é ta ien t d o u é s de la puissance de réfléchir, 

m ê m e au plus petit degré , i l s seraient capables de quelque espèce de progrès ; ils 
acquerraient plus d'industrie : les castors d 'aujourd 'hui b â t i r a i e n t avec plus d'art 
et de solidi té que ne bâ t i s sa ien t les premiers castors ; l 'abeille perfectionnerait en

core tous les jours la cellule qu'elle habite : car s i on suppose que cette cellule est 
aussi parfaite qu'elle peut l 'ê t re , on donne à cet insecte plus d'esprit que nous n'en 
avons; on l u i accorde une intelligence supér i eu re à la n ô t r e , par laquelle i l aper
cevrait tout d 'un coup le dernier point de perfection auquel i l doi t porter son ou

vrage; tandis que n o u s - m ê m e s ne voyons jamais clairement ce point , et qu'il 

nous faut beaucoup de réf lexion, de temps et d'habitude, pour perfectionner le 
moindre de nos arts. 

(0 M. Leibnilz fait mention d'un chien auquel on avait appris à prononcer quelques mots allemands et français. 
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D 'où peut ven i r cette u n i f o r m i t é dans tous les ouvrages des animaux? pourquo i 

chaque espèce ne fa i t -e l le jamais que la m ê m e chose, de la m ê m e f a ç o n ? et pour 

quoi chaque i n d i v i d u ne l a f a i t - i l n i mieux n i plus m a l qu 'un autre i n d i v i d u ? y 

a- t - i l de plus forte preuve que leurs o p é r a t i o n s ne sont que des r é s u l t a t s m é c a 

niques et purement m a t é r i e l s ? car s'ils avaient la moindre é t ince l le de la l u m i è r e 
q u i nous éc la i r e , on t rouverai t au moins de la v a r i é t é , si l ' o n ne voyai t pas de l a 

perfect ion dans leurs ouvrages : chaque i n d i v i d u de la m ê m e espèce ferai t quelque 

chose d 'un peu d i f f é r en t de ce qu'aurait fa i t u n autre i n d i v i d u . Mais non , tous t r a 

va i l len t sur le m ê m e m o d è l e ; l 'ordre de leurs actions est t r a c é dans l 'espèce en

t iè re , i l n 'appartient point à l ' i n d i v i d u , et si l ' on vou la i t a t t r ibuer une â m e aux 

animaux, on serait ob l igé à n'en faire qu'une pour chaque espèce , à laquelle cha

que i n d i v i d u part iciperait é g a l e m e n t . Cette â m e serait donc n é c e s s a i r e m e n t d i v i 
sible ; par c o n s é q u e n t elle serait m a t é r i e l l e et fo r t d i f f é r en t e de la n ô t r e . 

Car pourquoi mettons-nous au contraire tant de d ive r s i t é et de v a r i é t é dans nos 

productions et dans nos ouvrages? pourquoi l ' i m i t a t i o n servile nous c o û t e - t - e l l e 

plus qu 'un nouveau dessin? c'est parce que notre â m e est à nous, qu'elle est i n d é 

pendante de celle d 'un autre, que nous n'avons r ien de c o m m u n avec notre espèce 

que la m a t i è r e de notre corps, et que ce n'est en effet que par les de rn i è r e s de nos 
f a c u l t é s que nous ressemblons aux animaux. 

Si les sensations ex té r i eu re s appartenaient à l a m a t i è r e et d é p e n d a i e n t des o r 
ganes corporels, ne verrions-nous pas p a r m i les an imaux de m ê m e espèce, comme 

p a r m i les hommes, des d i f fé rences m a r q u é e s dans leurs ouvrages ? ceux q u i se

raient le mieux o r g a n i s é s ne feraient- i ls pas leurs nids, leurs cellules, ou leurs co
ques, d'une m a n i è r e plus solide, plus é l égan te , plus commode? et si que lqu 'un 

avait plus de gén ie qu 'un autre, p o u r r a i t - i l ne le pas manifester de cette f a ç o n ? 

Or tou t cela n 'ar r ive pas et n'est jamais a r r i v é ; le plus ou le moins de perfection 

des organes corporels n ' in f lue donc pas sur la nature des sensations i n t é r i e u r e s , 

n 'en doi t -on pas conclure que les animaux n 'ont po in t de sensations de cette es

pèce , et qu'elles ne peuvent appartenir à la m a t i è r e , n i d é p e n d r e pour leur nature 

des organes corporels? Ne f a u t - i l pas par c o n s é q u e n t q u ' i l y ait en nous une sub

stance d i f f é r e n t e de la m a t i è r e , q u i soit le sujet et la cause q u i p rodui t et r eço i t 

ces sensations? 

Mais ces preuves de l ' i m m a t é r i a l i t é de notre â m e peuvent s ' é t endre encore plus 

l o i n . Nous avons d i t que la nature marche toujours et agit en tout par deg ré s i m 

perceptibles et par nuances : cette v é r i t é , q u i d'ailleurs ne souffre aucune excep

t i o n , se d é m e n t i c i tou t à f a i t . I l y a une distance in f in i e entre les f acu l t é s de 

l ' homme et celles du plus par fa i t an imal , preuve é v i d e n t e que l 'homme est d'une 

d i f f é ren te nature, que seul i l f a i t une classe à part , de laquelle i l faut descendre en 

parcourant u n espace i n f i n i , avant que d 'arriver à celle des animaux : car s i 

l 'homme é ta i t de l 'ordre des animaux, i l y aurai t dans la nature u n certain n o m 

bre d 'ê t res moins parfai ts que l 'homme et plus parfaits que l ' an imal , par lesquels 

on descendrait insensiblement et par nuances de l 'homme au singe. Mais cela n'est 
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pas; on passe tout d 'un coup de l 'être pensant à l 'ê t re ma té r i e l , de la puissance 

intellectuelle à la force m é c a n i q u e , de l 'ordre et du dessein au mouvement aveu

gle, de la réflexion à l 'appét i t . 
E n voilà plus qu ' i l n'en faut pour d é m o n t r e r l'excellence de notre nature, et la 

distance immense que la b o n t é du Créateur a mise entre l 'homme et la bête. 
L 'homme est un être raisonnable, l ' animal est u n être sans raison; et comme i l 
n ' y a point de mi l i eu entre le positif et le négatif , comme i l n 'y a point d'êtres i n 
t e rméd ia i r e s entre l 'être raisonnable et l 'être sans raison, i l est évident que 
l 'homme est d'une nature en t i è r emen t d i f férente de celle de l 'animal , qui ne lu i 
ressemble que par l 'extér ieur , et que le juger par cette ressemblance matérielle, 
c'est se laisser tromper par l'apparence, et fermer volontairement les yeux à la lu

m i è r e qu i doit nous la faire distinguer de la réa l i té . 
Après avoir considéré l 'homme in té r i eur , et avoir d é m o n t r é la spiri tuali té de 

son â m e , nous pouvons maintenant examiner l 'homme extér ieur , et faire l'his
toire de son corps : nous en avons r eche rché l 'origine dans les chapitres précé

dents; nous avons expl iqué sa format ion et son d é v e l o p p e m e n t ; nous avons 
a m e n é l 'homme jusqu'au moment de sa naissance : reprenons-le où nous l'avons 

la i s sé ; parcourons les d i f férents âges de sa vie, et conduisons-le à cet instant où i l 

doit se séparer de son corps, l'abandonner et le rendre à la masse commune de la 

ma t i è re à laquelle i l appartient. 

DE L'ENFANCE. 

Si quelque chose est capable de nous donner une idée de notre faiblesse, c'est 
l 'é ta t où nous nous trouvons i m m é d i a t e m e n t ap rès la naissance. Incapable de 

faire encore aucun usage de ses organes et de se servir de ses sens, l'enfant qui 

n a î t a besoin de secours de toute espèce : c'est une image de misè re et de douleur; 
i l est dans ces premiers temps plus faible qu'aucun des animaux ; sa vie incer

taine et chancelante pa ra î t devoir finir à chaque instant; i l ne peut se soutenir n i 
se mouvoir ; à peine a - t - i l la force nécessaire pour exister et pour annoncer par 
des gémissements les souffrances qu ' i l ép rouve , comme si la nature voulait l'avertir 

qu ' i l est n é pour souffrir , et q u ' i l ne vient prendre place dans l 'espèce humaine 

que pour en partager les in f i rmi té s et les peines. 

Ne déda ignons pas de jeter les yeux sur u n é ta t par lequel nous avons tous com-
m e n c é ; voyons-nous au berceau, passons m ê m e sur le d é g o û t que peut donner le 

déta i l des soins que cet é ta t exige, et cherchons par quels degrés cette machine 

dél icate , ce corps naissant et à peine vivant , vient à prendre du mouvement, de la 
consistance et des forces. 

L'enfant qu i n a î t passe d'un é l émen t dans un autre : au sortir de l'eau qui l'en
vironnai t de toutes parts dans le sein de sa m è r e , i l se trouve exposé à l 'air , et i l 

ép rouve dans l ' instant les impressions de ce f luide actif : l 'air agit sur les nerfs de 
l'odorat ét sur les organes de la respiration; cette action produi t une secousse, une 
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espèce d ' é t e r n u m e n t q u i soulève la capac i t é de la po i t r ine , et donne â l ' a i r la l i 

b e r t é d'entrer dans les poumons : i l dilate leurs vés i cu le s et les gonfle, i l s'y 

é c h a u f f e et s'y raréf ie j u s q u ' à u n certain degré , a p r è s quoi le ressort des fibres d i 

la tées r éag i t sur ce f luide l ége r et le f a i t sor t i r des poumons. Nous n 'entrepren

drons pas d'expliquer i c i les causes du mouvement a l ternat i f et cont inuel de l a 

respirat ion; nous nous bornerons à parler des effets. Cette fonc t ion est essentielle 

à l 'homme et à plusieurs espèces d 'animaux; c'est ce mouvement qu i entretient l a 

v i e ; s ' i l cesse, l ' an imal p é r i t : aussi la respiration ayant une fois c o m m e n c é , elle 

ne finit q u ' à la m o r t ; et dès que le f œ t u s respire pour l a p r e m i è r e fois, i l continue 

à respirer sans in te r rup t ion . Cependant on peut croire avec quelque fondement 

que le t r o u ovale ne se ferme pas tout à coup au moment de la naissance, et que 

par c o n s é q u e n t une partie du sang doi t continuer à passer par cette ouverture : 

tou t le sang ne doit donc pas entrer d'abord dans les poumons; et p e u t - ê t r e pour

ra i t -on pr iver de l ' a i r l 'enfant n o u v e a u - n é pendant u n temps c o n s i d é r a b l e , sans 

que cette p r iva t ion l u i c a u s â t la mor t . Je fis, i l y a envi ron d ix ans, une expé r i ence 

sur de petits chiens, q u i semble prouver la poss ib i l i té de ce que je viens de dire. 

J'avais pr is la p r é c a u t i o n de mettre la m è r e , q u i é ta i t une grosse chienne de l'es

p è c e des plus grands l év r i e r s , dans u n baquet r e m p l i d'eau chaude; et l 'ayant at

t a c h é e de f a ç o n que les parties de d e r r i è r e trempaient dans l'eau, elle m i t bas trois 

chiens dans cette eau, et ces petits animaux se t r o u v è r e n t au sort ir de leurs enve

loppes dans u n l iqu ide aussi chaud que celui d ' où i l s sortaient. On aida la m è r e 

dans l 'accouchement; on accommoda et on lava dans cette eau les petits chiens; 

ensuite on les fit passer dans u n plus pet i t baquet r empl i de la i t chaud, sans leur 

donner le temps de respirer. Je les fis mettre dans du la i t au l i eu de les laisser dans 

l'eau, a f in qu ' i ls pussent prendre de la nour r i tu re , s'ils en avaient besoin. On les 

re t in t dans le l a i t o ù i ls é t a i e n t p l o n g é s , et i ls y d e m e u r è r e n t pendant plus d'une 

demi-heure; a p r è s quo i les ayant r e t i r é s les uns a p r è s les autres, je les t rouva i tous 

trois v ivants : i l s c o m m e n c è r e n t à respirer et à rendre quelque humeur par la 

gueule; je les laissai respirer pendant une demi-heure, et ensuite on les replongea 

dans le l a i t , que l ' on avait f a i t r é c h a u f f e r pendant ce temps; je les y laissai pen

dant une seconde demi-heure ; et les ayant ensuite r e t i r é s , i l y en avait deux q u i 

é t a i e n t vigoureux, et q u i ne paraissaient pas avoir souffert de la p r iva t ion de l ' a i r ; 
mais le t r o i s i è m e me paraissait ê t r e languissant : je ne jugeai pas à propos de le 

replonger une seconde fois , je le fis porter à la m è r e : elle avait d'abord fa i t ces 

trois chiens dans l 'eau, et ensuite elle en avait encore fa i t six autres. Ce petit chien 

q u i é t a i t n é dans l 'eau, q u i d'abord avait pas sé plus d'une demi-heure dans le l a i t 

avant d 'avoir r e sp i r é , et encore une autre demi-heure a p r è s avoir r e sp i r é , n 'en 

é ta i t pas f o r t i n c o m m o d é : car i l f u t b i e n t ô t r é t a b l i sous la m è r e , et i l v é c u t comme 

les autres. Des six q u i é t a i e n t n é s dans l 'a i r , j ' e n fis jeter quatre, de sorte q u ' i l 

n 'en restait alors à la m è r e que deux de ces six, et celui q u i é ta i t n é dans l'eau. Je 

cont inuai ces é p r e u v e s sur les deux autres q u i é t a i en t dans le l a i t ; je les laissai 

respirer une seconde fois pendant une heure env i ron ; ensuite j e les fis mettre de 
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nouveau dans le la i t chaud, où ils se t rouvè ren t p longés pour la t ro i s i ème fois Ï 
je ne sais s'ils en ava lè ren t ou n o n ; ils res tè ren t dans ce l iquide pendant une 

.demi-heure; et lorsqu'on les en t i ra , i ls paraissaient ê t re presque aussi vigoureux 
qu'auparavant. Cependant les ayant fa i t porter à la m è r e , l ' u n des deux mourut le 
m ê m e j o u r ; mais je ne pus savoir si c 'é tai t par accident, ou pour avoir souffert 
dans le temps q u ' i l é ta i t p longé dans la l iqueur et q u ' i l é tai t p r ivé de l'air : l'autre 

vécu t aussi bien que le premier, et ils pr irent tous deux autant d'accroissement 
que ceux qu i n'avaient pas subi cette épreuve . Je n 'a i pas suivi ces expériences 
plus l o i n ; mais j ' e n ai assez v u pour ê t re pe r suadé que la respiration n'est pas 
aussi absolument nécessai re à l 'animal n o u v e a u - n é qu ' à l 'adulte, et qu ' i l serait 
peu t -ê t r e possible, en s'y prenant avec p récau t i on , d ' empêche r de cette façon le 
t rou ovale de se fermer, et de faire, par ce moyen, d'excellents plongeurs, et des 
espèces d'animaux amphibies qu i vivraient éga l emen t dans l 'air et dans l'eau. 

L'air trouve ordinairement, en entrant pour la p r e m i è r e fois dans les poumons 
de l 'enfant, quelque obstacle causé par la l iqueur q u i s'est amassée dans la tra
c h é e - a r t è r e ; cet obstacle est plus ou moins grand à proport ion de la viscosité de 
cette l iqueur : mais l 'enfant, en naissant, relève sa t ê te q u i é ta i t penchée en avant 
sur sa poitr ine, et par ce mouvement i l allonge le canal de la t r a c h é e - a r t è re ; l'air 
trouve place dans ce canal au moyen de cet agrandissement, i l force la liqueur 
dans l ' in té r i eur du poumon, et, en dilatant les bronches de ce viscère , i l distribue 
Sur leurs parois la mucos i t é qu i s'opposait à son passage ; le superflu de cette hu
m i d i t é est b ien tô t desséché par le renouvellement de l 'air - ou si l'enfant en est 

i n c o m m o d é , i l tousse, et enf in i l s'en déba r ras se par l 'expectoration; on la voit 
couler dans sa bouche, car i l n'a pas encore la force de cracher. 

Comme nous ne nous souvenons de r ien de ce qu i nous arrive alors, nous ne 
pouvons guère juger du sentiment que produi t l ' impression de l 'air sur l'enfant 
n o u v e a u - n é ; i l pa ra î t seulement que les g é m i s s e m e n t s et les cris qui se font enten

dre dans le moment q u ' i l respire, sont des signes peu équ ivoques d e l à douleur 
que l 'action de l 'air l u i fai t ressentir. L 'enfant est en effet, jusqu'au moment de sa 
naissance, a c c o u t u m é à la douce chaleur d'un l iquide t ranqui l le , et on peut croire 
que l 'action d'un fluide dont la t e m p é r a t u r e est inéga le , é b r a n l e trop violemment 

les fibres dél icates de son corps; i l pa r a î t ê t re éga l emen t sensible au chaud et au 
f r o i d , i l gémi t en quelque situation q u ' i l se trouve, et la douleur p a r a î t ê t re sa pre
m i è r e et son unique sensation. 

La plupart des animaux ont encore les yeux f e r m é s pendant quelques jours après 
leur naissance : l 'enfant les ouvre auss i tô t qu ' i l est n é , mais i ls sont fixes et ter

nes ; on n 'y voi t pas ce br i l l an t qu ' i ls auront dans la suite, n i le mouvement qui 

accompagne la vision. Cependant la l u m i è r e qu i les frappe semble faire impres
sion, puisque la prunelle, q u i a dé jà j u s q u ' à une ligne et demie ou deux de d iamè
tre, s 'étrécit ou s 'élargit à une l u m i è r e plus for te ou plus faible , en sorte qu'on 

pourrai t croire qu'elle produi t dé j à une«espèce de sentiment; mais ce sentiment 

est fo r t obtus : le n o u v e a u - n é ne distingue r i e n ; car ses yeux, m ê m e en prônant 
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d u mouvement , ne s ' a r r ê t en t sur aucun obje t ; l 'organe est encore impar fa i t , l a 

co rnée est r idée , et p e u t - ê t r e la r é t i n e est-elle aussi t rop mol le pour recevoir les 
images des objets et donner l a sensation de la vue distincte. I l p a r a î t en ê t r e de 

m ê m e des autres sens, i ls n 'on t pas encore pris une certaine consistance néces sa i r e 

à leurs o p é r a t i o n s ; et lors m ê m e qu ' i ls sont a r r i v é s à cet é t a t , i l se passe encore 

beaucoup de temps avant que l 'enfant puisse avoir des sensations justes et c o m 

p lè t e s . Les sens sont des espèces d ' instruments dont i l faut apprendre à se servir. 

Celui de la vue, q u i p a r a î t ê t r e le plus noble et le plus admirable, est en m ê m e 

temps le moins s û r et le plus i l luso i re ; ses sensations ne produira ient que des j uge 

ments faux s'ils n ' é t a i e n t à tout instant rec t i f iés par le t é m o i g n a g e d u toucher. 

Celu i -c i est le sens solide, c'est la pierre de touche et la mesure de tous les autres 
sens, c'est le seul qu i soit absolument essentiel à l ' an ima l , c'est celui q u i est u n i 

versel et q u i est r é p a n d u dans toutes les parties de son corps, cependant ce sens 

m ê m e n'est pas encore parfa i t dans l 'enfant au moment de sa naissance. I l donne 
à la vé r i t é des signes de douleur par ses g é m i s s e m e n t s et ses cr is ; mais i l n'a en

core aucune expression pour marquer le p la i s i r ; i l ne commence à r i re qu'au bout 

de quarante jours : c'est aussi le temps auquel i l commence à pleurer, car aupara

vant les cris et les g é m i s s e m e n t s ne sont po in t a c c o m p a g n é s de larmes. I l ne pa

r a î t donc aucun signe des passions sur le visage du n o u v e a u - n é ; les parties de la 
face n 'ont pas m ê m e toute la consistance et tout le ressort nécessa i r e s à cette es

p è c e d'expression des sentiments de l ' â m e : toutes les autres parties d u corps, en

core faibles et dé l i ca tes , n 'ont que des mouvements incertains et m a l a s s u r é s ; i l 

ne peut pas se tenir debout; ses jambes et ses cuisses sont encore p l iées par l 'ha

bi tude q u ' i l a c o n t r a c t é e dans le sein de sa m è r e ; i l n'a .pas la force d ' é t e n d r e les 

bras ou de saisir quelque chose avec la m a i n : si on l 'abandonnait , i l resterait 
c o u c h é sur le dos sans pouvoir se retourner. 

E n r é f l é ch i s s an t sur ce que nous venons de dire , i l parait que la douleur que 
l 'enfant ressent dans les premiers temps, et q u ' i l exprime par des g é m i s s e m e n t s , 

n'est qu'une sensation corporelle, semblable à celle des animaux q u i g é m i s s e n t 

aussi dès qu' i ls sont n é s , et que les sensations de l ' â m e ne commencent à se m a n i 

fester qu'au bout de quarante jours'; car le r i re et les larmes sont des produi ts de 

deux sensations i n t é r i e u r e s , q u i toutes deux d é p e n d e n t de l 'act ion de l ' â m e . L a 

p r e m i è r e est une é m o t i o n a g r é a b l e q u i ne peut n a î t r e q u ' à la vue ou par le souve

n i r d 'un objet connu, a i m é et d é s i r é ; l 'autre est u n é b r a n l e m e n t d é s a g r é a b l e , m ê l é 

d'attendrissement et d 'un retour sur n o u s - m ê m e s : toutes deux sont des passions 

q u i supposent des connaissances, des comparaisons et des ré f lex ions ; aussi le r i re 

et les pleurs sont-ils des signes part iculiers 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 communs à l 'homme et à la p l u 

part des animaux. 

Mais revenons aux parties m a t é r i e l l e s et aux affections d u corps. La grandeur 

de l 'enfant, n é à terme, est ordinairement de v i n g t - u n pouces : i l en n a î t cepen-
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dant de beaucoup plus petits, et i l y en a m ê m e qu i n 'ont que quatorze pouces, 
quoiqu'ils aient atteint le terme de neuf mois; quelques autres au contraire ont 
plus de v ing t - t f t i pouces. La poitr ine des enfants de v ingt -un pouces, mesurée 
sur la longueur du sternum, a p rès de trois pouces, et seulement deux lorsque 
l 'enfant n'en a que quatorze. A neuf mois le f œ t u s pèse ordinairement douze 
livres, et quelquefois j u s q u ' à quatorze; la t ê te d u n o u v e a u - n é est plus grosse 
à proport ion que le reste du corps, et cette disproportion, q u i étai t encore beau
coup plus grande dans le premier âge du f œ t u s , ne d i spara î t qu ' ap rè s la première 

enfance. La peau de l 'enfant qu i n a î t est fo r t fine : elle pa r a î t rougeâ t re , parce 
qu'elle est assez transparente pour laisser p a r a î t r e une nuance faible de la cou
leur du sang ; on p ré tend m ê m e que les enfants dont la peau est la plus rouge 

en naissant sont ceux qu i dans la suite auront la peau la plus belle "et la plus 
blanche. 

La forme du corps et des membres de l 'enfant q u i vient de n a î t r e n'est pas bien 

expr imée : toutes les parties sont trop arrondies; elles paraissent m ê m e gonflées 
lorsque l 'enfant se porte bien et qu ' i l ne manque pas d'embonpoint. A u bout de trois 

jours i l survient ordinairement une jaunisse, et dans ce m ê m e temps i l y a du lait 

dans les mamelles de l 'enfant, qu'on exprime avec les doigts ; la surabondance des 

sucs et le gonflement de toutes les parties du corps d iminuent ensuite peu à peu 
à mesure que l 'enfant prend de l'accroissement. 

On voit palpiter, dans quelques enfants n o u v e a u - n é s , le sommet de la tête à l'en
droit de la fontanelle, et dans tous on y peut sentir le battement des sinus ou des 
a r tè res du cerveau, si on y porte la ma in . I l se forme au-dessus de cette ouverture 
une espèce de c roû te ou de gale, quelquefois fo r t épaisse, et qu'on est obligé de 

frot ter avec des brosses pour la faire tomber à mesure qu'elle s è c h e : i l semble que 
cette production qu i se fai t au-dessus de l 'ouverture du c r âne , ait quelque analogie 
avec celle des cornes des animaux, qu i t i rent aussi leur origine d'une ouverture 

du c râne et de la substance d u cerveau. Nous ferons voi r dans la suite que toutes 

les ex t rémi tés des nerfs deviennent solides lorsqu'elles sont exposées à l'air, et que 
c'est cette substance nerveuse qu i produit les ongles, les ergots, les cornes, etc. 

La l iqueur contenue dans l 'amnios laisse sur l 'enfant une humeur visqueuse 

b l anchâ t r e , et quelquefois assez tenace pour qu'on soit obligé de la détremper 

avec quelque l iqueur douce a f in de la pouvoir enlever. On a toujours dans ce pays-

ci la sage p récau t ion de ne laver l 'enfant qu'avec des liqueurs t ièdes : cependant 
des nations ent ières , celles m ê m e qu i habitent les climats froids, sont dans l'usage 

de plonger leurs enfants dans l'eau froide auss i tô t qu'ils sont nés , sans qu ' i l leur 

en arrive aucun ma l ; on di t m ê m e que les Laponnes laissent leurs enfants dans 
la neige ju squ ' à ce que le f r o i d les ai t saisis au poin t d ' a r r ê t e r la respiration, et 

qu'alors elles les plongent dans u n bain d'eau chaude; i ls n'en sont pas même 

quittes pour être lavés avec si peu de m é n a g e m e n t au moment de leur naissance, 

on les lave encore de la m ê m e f açon trois fois chaque jour pendant la première 

année de leur vie, et dans les suivantes on les baigne trois fois par semaine dans 
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Veau f ro ide . Les peuples du Nord sont p e r s u a d é s que les bains f roids rendent les 

hommes plus forts et plus robustes, et c'est par cette raison qu'i ls les forcent de 

bonne heure à en contracter l 'habitude. Ce q u ' i l y a de v ra i , c'est que nous no 

connaissons pas assez j u s q u ' o ù peuvent s ' é tendre les l imites de ce que notre corps 

est capable de souffr i r , d ' a c q u é r i r ou de perdre par l 'habitude : par exemple, les 

Indiens de l ' is thme de l ' A m é r i q u e se plongent i m p u n é m e n t dans l 'eau froide pour 

se r a f r a î c h i r lorsqu' i ls sont en s u e ù r ; leurs femmes les y j ettent quand i ls sont 

ivres, pour faire passer leur ivresse plus promptement; les m è r e s se baignent avec 

leurs enfants dans l 'eau f ro ide u n instant a p r è s leur accouchement : avec cet 

usage, que nous regarderions comme f o r t dangereux, ces femmes p é r i s s e n t t r è s -

rarement par les suites des couches, au l ieu que, m a l g r é tous nos soins, nous en 

voyons p é r i r u n grand nombre p a r m i nous. 

Quelques instants a p r è s sa naissance l 'enfant ur ine : c'est ordinairement lo r squ ' i l 

sent la chaleur du feu ; quelquefois i l rend en m ê m e temps le meconium ou les ex

c r é m e n t s qu i se sont f o r m é s dans les intestins pendant le temps de son sé jour dans 

la matrice. Cette é v a c u a t i o n ne se f a i t pas toujours aussi promptement ; souvent 

elle est r e t a r d é e : mais si elle n 'a r r iva i t pas dans l'espace du premier j o u r , i l serait 
à craindre que l 'enfant ne s'en t r o u v â t i n c o m m o d é , et q u ' i l ne r e s s e n t î t des dou

leurs de colique ; dans ce cas on t â c h e de faci l i ter cette é v a c u a t i o n par quelques 

moyens. Le meconium est de couleur noire : on c o n n a î t que l 'enfant en est absolu

ment d é b a r r a s s é lorsque les e x c r é m e n t s q u i s u c c è d e n t ont une autre couleur; i l s 

deviennent b l a n c h â t r e s . Ce changement arrive ordinairement le d e u x i è m e ou le 

t r o i s i è m e j o u r : alors leur odeur est beaucoup plus mauvaise que n'est celle du me-

conium, ce q u i prouve que la bi le et les sucs amers du corps commencent à s'y 

m ê l e r . 

Cette remarque p a r a î t conf i rmer ce que nous avons d i t ci-devant dans le chapitro 

d u d é v e l o p p e m e n t du f œ t u s , au sujet de la m a n i è r e dont i l se n o u r r i t : nous avons 
i n s i n u é que ce devait ê t re par intus-susception, et qu ' i l ne prenait aucune n o u r r i 

ture par la bouche; ceci semble prouver que l'estomac et les intestins ne fon t au
cune fonc t ion dans le f œ t u s , du moins aucune fonc t ion semblable à celles qu i s'o

p è r e n t dans la suite, lorsque la respiration a c o m m e n c é à donner du mouvement 

au diaphragme et à toutes les parties i n t é r i e u r e s sur lesquelles i l peut agir, puisque 

ce n'est qu'alors que se fa i t la digestion et le m é l a n g e de la bile et du suc p a n c r é a 

t ique avec la nour r i tu re que l'estomac laisse passer aux intestins. A i n s i , quoiquo 

l a s éc ré t i on de la bi le et du suc d u p a n c r é a s se fasse dans le f œ t u s , ces l iqueurs 

demeurent alors dans leurs r é se rvo i r s et ne passent point dans les in tes t ins , parco 

qu'ils sont, aussi b ien que l'estomac, sans mouvement et sans ac t i on , par rapport 

à la nour r i tu re et aux e x c r é m e n t s qu' i ls peuvent contenir. 

On ne fa i t point t é t e r l 'enfant auss i tô t q u ' i l est n é ; on l u i donne auparavant le 

temps de rendre la l iqueur et les glaires q u i sont dans son estomac, et le meconium 
q u i est dans ses intestins : ces m a t i è r e s pourraient faire a igr i r le l a i t et produire u n 

mauvais effet. A i n s i on commence par l u i faire avaler u n peu de v i n s u c r é pour 
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for t i f ie r son estomac et procurer les évacua t ions qu i doivent le disposer à recevoir 
la nourr i ture et à la digérer : ce n'est que dix ou douze heures ap rès la naissance 

q u ' i l doit t é te r pour la p remiè re fois. 
A peine l 'enfant est-i l sorti du sein de sa m è r e , à peine j o u i t - i l de la l iber té de 

mouvoir et d ' é tendre ses membres, qu'on l u i donne de nouveaux liens : on l 'em-
mail lot te , on le couche la tê te fixe et les jambes a l longées , les bras pendants à côté 
du corps ; i l est en touré de linges et de bandages de toute espèce q u i ne l u i per
mettent pas de changer de s i tuat ion; heureux si on ne l'a pas serré au point de 
l ' empêche r de respirer, et si on a eu la p r é c a u t i o n de le coucher sur le c ô t é , afin 
que les eaux q u ' i l doit rendre par la bouche puissent tomber d ' e l l e s -mêmes , car i l 
n 'aurait pas la l iber té de tourner la tê te sur le côté pour en facili ter l ' écou lement ! 
Les peuples qu i se contentent de couvrir ou de vê t i r leurs enfants sans les mettre 
au mai l lot , ne font- i ls pas mieux que nous? les Siamois, les Japonais, les Indiens, 
les Nègres , les sauvages du Canada, ceux de la V i rg in i e , du Brési l , et la plupart des 
peuples de la partie mér id iona le de l ' A m é r i q u e , couchent les enfants nus sur des 
l i t s de coton suspendus, ou les mettent dans des espèces de berceaux couverts et 
garnis de pelleteries. Je crois que ces usages ne sont pas sujets à autant d' inconvé
nients que le n ô t r e : on ne peut pas éviter , en emmail lot tant les enfants, de les gêner 
au point de leur faire ressentir de la douleur; les efforts qu'ils font pour se débar
rasser sont plus capables de corrompre l'assemblage de leur corps, que les mau
vaises situations où i ls pourraient se mettre e u x - m ê m e s s'ils é ta ien t en l iberté. Les 
bandages du mai l lo t peuvent ê t re comparés aux corps que l 'on fai t porter aux filles 

dans leur jeunesse: cette espèce de cuirasse, ce v ê t e m e n t incommode, qu'on a 
i m a g i n é pour soutenir la taille et l ' empêche r de se dé fo rmer , cause cependant plus 
d ' i n c o m m o d i t é s et de d i f fo rmi tés q u ' i l n 'en p r év i en t . 

Si le mouvement que les enfants veulent se donner dans le mai l lo t peut leur 
ê t re funeste, l ' inact ion dans laquelle cet é ta t les retient peut aussi leur être nu i 

sible : le dé fau t d'exercice est capable de retarder l'accroissement des membres et 

de diminuer les forces du corps. A ins i les enfants qui ont la l ibe r t é de mouvoir 
leurs membres à leur g ré doivent ê t re plus forts que ceux qu i sont emmail lot tés : 

c'était pour cette raison que les anciens P é r u v i e n s laissaient les bras libres aux en
fants dans u n mai l lo t fo r t large ; lorsqu'i ls les en t i r a ien t , i ls les mettaient en 

l iber té dans u n t rou fa i t en terre et garni de linges, dans lequel i ls les descendaient 

j u s q u ' à la moi t i é du corps : de cette f açon i ls avaient les bras libres, et ils pou
vaient mouvoir leur tê te et f léchi r leur corps à leur gré , sans tomber et sans se 
blesser; dès qu'ils pouvaient faire u n pas, on leur p ré sen t a i t la mamelle d'un peu 

lo in comme u n appât pour les obliger à marcher. Les petits nègres sont quelque

fois dans une situation bien plus fatigante pour t é t e r : i ls embrassent l'une des 

hanches de la m è r e avec leurs genoux et leurs pieds, et i ls la serrent si bien, qu'ils 

peuvent s'y soutenir sans le secours des bras de la m è r e ; ils s'attachent à la ma-

ruelle avec leurs mains, i ls la sucent constamment sans se d é r a n g e r et sans tom

ber, m a l g r é les di f férents mouvements de la m è r e , qu i , pendant ce temps, travaille 
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à son ordinaire . Ces enfants commencent à marcher dès le second mois , ou p l u t ô t 

à se t r a î n e r sur les genoux et sur les mains : cet exercice leur donne pour la suite 

l a fac i l i té de cour i r dans cette s i tua t ion presque aussi v i t e que s'ils é t a i e n t "ur 
leurs pieds. 

Les enfants n o u v e a u - n é s dorment beaucoup ; mais l eu r sommei l est souvent 

i n t e r r o m p u : i l s ont aussi besoin de prendre souvent de la nour r i tu re ; on les fa i t t é t e r 

pendant la j o u r n é e , de deux heures en deux heures, et pendant la n u i t , à chaque 

fois qu ' i ls se r éve i l l en t . Us dorment pendant la plus grande part ie du j o u r et de la 

n u i t dans les premiers temps de leur v i e ; i ls semblent m ê m e n ' ê t r e évei l lés que 

par la douleur ou par la f a i m : aussi les plaintes et les cris s u c c è d e n t presque t o u 

jours à leur sommeil . Comme ils sont obl igés de demeurer dans la m ê m e s i tuat ion 

dans le berceau, et qu'i ls sont toujours contraints par les entraves du ma i l lo t , cette 

s i tuat ion devient, fatigante et douloureuse ap rè s u n certain temps; i ls sont m o u i l 

l é s et souvent refroidis par leurs e x c r é m e n t s , dont l ' â c re t é offense la peau, q u i est 

fine et dé l i ca te , et par c o n s é q u e n t t r è s - s e n s i b l e . Dans cet é t a t , les enfants ne f o n t 

que des efforts impuissants ; i ls n 'ont , dans leur faiblesse, que l 'expression des 

g é m i s s e m e n t s pour demander d u soulagement. On doit avoir la plus grande 

a t tent ion à les secourir, ou p l u t ô t i l faut p r é v e n i r tous ces i n c o n v é n i e n t s en 

changeant une partie de leurs v ê t e m e n t s : au moins deux ou t rois fois par j o u r , 

et m ê m e dans la n u i t ; ce soin est s i néce s sa i r e que les sauvages m ê m e s y sont 

attentifs, quoique le l inge manque aux sauvages, et q u ' i l ne leur soit pas possible 

de changer aussi souvent de pelleterie que nous pouvons changer de l inge. Us sup

p l éen t à ce d é f a u t en met tan t dans les endroits convenables quelque m a t i è r e assez 

commune pour qu ' i ls ne soient pas dans la néces s i t é de l ' é p a r g n e r . Dans la partie 

septentrionale de l ' A m é r i q u e , on met au f o n d des berceaux une bonne q u a n t i t é de 

cette poudre que l ' on t i r e du bois q u i a é t é r o n g é des vers, et que l ' on appelle com

m u n é m e n t vermoulu ; les enfants sont c o u c h é s sur cette poudre, et recouverts de 

pelleteries. On p r é t e n d que cette sorte de l i t est aussi douce et aussi molle que la 

plume : mais ce n'est pas pour f la t ter la dé l i ca tes se des enfants que cet usage est 

i n t r o d u i t ; c'est seulement pour les ten i r propres : en effet, cette poudre pompe 

l ' h u m i d i t é , et a p r è s u n certain temps on l a renouvelle. E n V i r g i n i e , on attache 

les enfants nus sur une planche garnie de coton, q u i est pe rcée pour l ' é c o u l e m e n t 

des e x c r é m e n t s . Le f r o i d de ce pays devrait contrarier cette prat ique, q u i est pres

que généra le en Orient, et surtout en Turquie . A u reste, cette p r é c a u t i o n supprime 

, toute sorte de soins; c'est tou jours le moyen le plus s û r de p r é v e n i r les effets de la 

nég l igence ordinaire des nourrices. I l n ' y a que la tendresse maternelle q u i soit 
capable de cette vigilance continuelle, de ces petites attentions s i nécessa i r e s : 

peut-on l ' e spérer des nourrices mercenaires et g ross i è re s ? 

Les unes abandonnent leurs enfants pendant plusieurs heures sans avoir la 
moindre i n q u i é t u d e sur leur é ta t ; d'autres sont assez cruelles pour n ' ê t r e pas t o u 

chées de leurs g é m i s s e m e n t s : alors ces petits i n f o r t u n é s entrent dans une sorte de 

désespoi r ; i ls fon t tous les efforts dont i ls sont capables ; i ls poussent des cris qu i 
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durent autant que leurs forces, enfin ces excès leur causent des maladies, ou au 
moins les mettent dans un état de fatigue et d'abattement qu i dé range leur t e m p é 
rament, et qui peut m ê m e influer sur leur caractère . I l est un usage dont les nour
rices nonchalantes et paresseuses abusent souvent : au l ieu d'employer des moyens 
efficaces pour soulager .l'enfant, elles se contentent d'agiter le berceau en le faisant 
balancer sur les côtés ; ce mouvement l u i donne une sorte de distraction qu i apaise 
ses cris. E n continuant le m ê m e mouvement, on l 'é tourdi t , et à la fin on l'endort, 

mais ce sommeil forcé n'est qu 'un pal l ia t i f qu i ne dé t ru i t pas la cause du mal pré
sent : au contraire, on pourrait causer du mal réel aux enfants en les be rçan t pen
dant un trop long temps, on les ferait v o m i r ; p e u t - ê t r e aussi que cette agitation 

est capable de leur éb ran le r la tête et d'y causer du d é r a n g e m e n t . 
Avant que de bercer les enfants, i l faut être sû r qu ' i l ne leur manque rien, et on 

ne doit jamais les agiter au point de les é tourd i r ; si on aperçoi t qu'ils ne dorment 
pas assez, i l suffit d 'un mouvement lent et égal pour les assoupir. On ne doit donc 

les bercer que rarement; car si on les y accoutume, ils ne peuvent plus dormir 
autrement. Pour que leur san té soit bonne, i l faut que leur sommeil soit naturel 

et l o n g ; cependant s'ils dormaient trop, i l serait à craindre que leur t empéramen t 
n'en souffr î t : dans ce cas, i l faut les t i rer du berceau et les éveiller par de petits 
mouvements, leur faire entendre des sons doux et agréables , leur faire voir quelque 
chose de br i l lant . C'est à cet âge que l ' on reçoi t les p r e m i è r e s impressions des 
sens : elles sont sans doute plus importantes que Tonne croit pour le reste de la vie. 

Les yeux des enfants se portent toujours du côté le plus éclairé de l'endroit qu'ils 
habitent ; et s'il n 'y a que l ' un de leurs yeux q u i puisse s'y fixer, l 'autre, n'étant 

pas exercé, n'acquerra pas autant de force. Pour p r é v e n i r cet inconvén ien t , i l faut 
placer le berceau de f a ç o n q u ' i l soit éc la i ré par les pieds, soit que la lumière 

vienne d'une f enê t r e ou d 'un flambeau. Dans cette posi t ion, les deux yeux do 
*l'enfant peuvent la recevoir en m ê m e temps, et a c q u é r i r par l'exercice une force 

égale. Si l ' un des yeux prend plus de force que l 'autre, l 'enfant deviendra louche, 

car nous avons p r o u v é que l ' inégal i té de force dans les yeux est la cause du re
gard louche (1) . 

La nourrice ne doit donc donner à l 'enfant que le la i t de ses mamelles pour 

toute nourr i ture , au moins pendant les deux premiers mois ; i l ne faudrait même 
l u i faire prendre aucun autre al iment pendant le t ro i s i ème et le qua t r i ème mois, 
surtout lorsque son t e m p é r a m e n t est faible et dél icat . Quelque robuste que puisse 
être u n enfant, i l pourrai t en arriver de grands i n c o n v é n i e n t s , si on l u i donnait 
d'autre nourr i ture que le la i t de la nourrice avant la fin d u premier mois. En Hol
lande, en Italie, en Turquie, et en géné ra l dans tout le Levant , on ne donne aux 
enfants que le la i t des mamelles pendant u n an entier; les sauvages du Canada les 

allaitent j u s q u ' à l 'âge de quatre ou cinq ans, et quelquefois j u s q u ' à six ou sept 

ans. Dans ce pays-ci, comme la plupart des nourrices n 'ont pas assez de lai t pour 

(O Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1743. 
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f o u r n i r à l ' appé t i t de leurs enfants, elles cherchent à l ' épa rgne r , et pour cela elles 

leur donnent u n al iment c o m p o s é de far ine et de l a i t , m ê m e d è s les premiers jours 

de leur naissance. Cette nour r i tu re apaise la f a i m ; mais l'estomac et les intestins 

de ces enfants é t a n t à peine ouverts et encore trop faibles pour d igé re r u n a l iment 

grossier et visqueux, i ls souffrent, deviennent malades et pé r i s s en t quelquefois de 

cette espèce d ' indigestion. 

Le l a i t des animaux peut s u p p l é e r a u d é f a u t de celui des femmes ; si les n o u r 

rices en manquaient dans certains cas, ou s ' i l y avait quelque chose à craindre 

pour elles de la part de l 'enfant, on pourrai t l u i donner à t é t e r le mamelon d 'an 

animal , a f in q u ' i l r e ç û t le la i t dans u n deg ré de chaleur tou jours éga l et conve

nable, et surtout af in que sa propre salive se m ê l â t avec le l a i t pour en faci l i ter l a 

digestion, comme cela se fa i t par le moyen de la succion, parce que les muscles, 

q u i sont alors en mouvement, font couler la salive en pressant les glandes et les 

autres vaisseaux. J'ai connu à la campagne quelques paysans q u i n 'ont pas eu 

d'autres nourrices que ; des brebis, et ces paysans é ta ien t aussi vigoureux que les 

autres. 

Aprè s deux ou t rois mois, lorsque l 'enfant aura acquis des forces, on commence 

à l u i donner une nourr i ture u n peu plus solide ; on fa i t cuire de la farine avec d u 

la i t : c'est une sorte de pain q u i dispose peu à peu son estomac à recevoir le pa in 

ordinaire et les autres aliments dont i l doi t se n o u r r i r dans la suite. 

Pour parvenir à l'usage des aliments solides, on augmente peu à peu la consis

tance des aliments l iquides : ainsi , a p r è s avoir n o u r r i l 'enfant avec de la far ine 

dé l ayée et cuite dans du la i t , on l u i donne du pa in t r e m p é dans une l iqueur con

venable. Les enfants, dans la p r e m i è r e a n n é e de leur âge , sont incapables de broyer 

les aliments : les dents leur manquent ; i l s n 'en ont encore que le germe e n v e l o p p é 

dans des gencives si molles, que leur faible r é s i s t ance ne ferai t aucun effet sur des 

m a t i è r e s solides. On vo i t certaines nourrices, surtout dans le bas peuple, q u i m â 

chent des aliments pour les faire avaler ensuite à leurs enfants. Avant que de ré f lé 

ch i r sur cette prat ique, éca r tons toute idée de dégoû t , et soyons p e r s u a d é s q u ' à 

cet âge les enfants ne peuvent en avoir aucune impression; en effet, ils ne sont pas 

moins avides de recevoir leur nour r i tu re de la bouche de l a nourr ice que de ses 

mamelles : au contraire, i l semble que la nature ai t i n t r odu i t cet usage dans p l u 

sieurs pays f o r t é lo ignés les uns des autres ; i l est en I ta l ie , en Turquie et dans pres

que toute l 'Asie ; on le retrouve en A m é r i q u e , dans les Ant i l les , au Canada, etc. 

Je le crois fo r t ut i le aux enfants, et t r è s - c o n v e n a b l e à leur é ta t ; c'est le seul moyen 

de f o u r n i r à leur estomac toute la salive qu i est néces sa i r e pour la digestion des 

al iments solides. Si la nourr ice m â c h e du pain , sa salive le d é t r e m p e et en fa i t une 

nourr i ture bien meil leure que s i elle é ta i t d é t r e m p é e avec toute autre l iqueur ; 

cependant cette p r é c a u t i o n ne peut ê t r e néce s sa i r e que j u s q u ' à ce qu' i ls puissent 

faire usage de leurs dents, pour broyer les aliments, et les d é t r e m p e r de leur pro
pre salive. 

Les dents que l 'on appelle incisives sont au nombre de hu i t , quatre au-devant de 



24G DE L'HOMME. 

chaque mâcho i re : leurs germes se développent ordinairement les premiers; com
m u n é m e n t ce n'est pas plus tô t qu 'à l 'âge de sept mois; souvent à celui de hui t ou 
dix mois; et d'autres fois à la fin de la p r emiè re année . Ce déve loppement est quel
quefois t r è s - p r é m a t u r é ; on voit assez souvent des enfants n a î t r e avec des dents 

assez grandes pour déchi re r le sein de leur nourrice : on a aussi t r ouvé des dents 
bien formées dans des f œ t u s longtemps avant le terme ordinaire de la naissance. 

Le germe des dents est d'abord contenu dans l 'a lvéole, et recquvert par la gen
cive; en croissant, i l pousse des racines au fond de l 'alvéole, et i l s 'é tend du côté 

de la gencive : le corps de la dent presse peu à peu contre cette membrane, et la 

distend au point de la rompre et de la déch i re r pour passer au travers. Cette opé
rat ion, quoique naturelle, ne suit pas les lois ordinaires de la nature, qui agit à 
tout instant dans le corps huma in sans y causer la moindre douleur, et même sans 
exciter aucune sensation; i c i i l se fa i t u n effort violent et douloureux qui est ac-
c o m p a g n é de pleurs et de cris, et qu i a quelquefois des suites fâcheuses : les en
fants perdent d'abord leur gaieté et leur enjouement; on les vo i t tristes et inquiets: 
alors leur gencive est rouge et gonf lée , et ensuite elle blanchit lorsque la pression 
est au point d'intercepter le cours d u sang dans les vaisseaux; ils y portent le 

doigt à tout moment pour t âche r d'apaiser la d é m a n g e a i s o n qu' i ls y ressentent. 
On leur facilite ce petit soulagement en mettant au bout de leur hochet un mor
ceau d'ivoire ou de corail , ou de quelque autre corps dur et p o l i ; i ls le portent 

d ' e u x - m ê m e s à leur bouche, et i ls le serrent entre les gencives à l 'endroit doulou

reux : cet effort opposé à celui de la dent re lâche la gencive et calme la douleur 
pour u n instant ; i l contribue aussi à l'amincissement de la membrane de la gen

cive, qu i , é t a n t pressée des deux côtés à la fois , doit se rompre plus aisément; 

mais souvent cette rupture ne se fa i t qu'avec beaucoup de peine et de danger. La 
nature s'oppose à e l l e - m ê m e ses propres forces; lorsque les gencives sont plus 
fermes qu 'à l 'ordinaire par la solidi té des fibres dont elles sont tissues, elles résis
tent plus longtemps à la pression de la dent : alors l 'effor t est si grand de part et 

d'autre, q u ' i l cause une in f lammat ion accompagnée de tous ses s y m p t ô m e s ; ce qui 

est, comme on le sait, capable de causer la mor t . Pour p réven i r ces accidents on a 
recours à l ' a r t ; on coupe la gencive sur la dent : au moyen de cette petite opéra

t ion , la tension et l ' in f lammat ion de la gencive cessent, et la dent trouve un libre 

passage. 
Les dents canines sont à côté des incisives au nombre de quatre; elles sortent 

ordinairement dans le n e u v i è m e ou d ix ième mois. Sur la fin de la première ou 

dans le courant de la seconde a n n é e , on voi t pa ra î t r e seize autres dents, que l'on 
appelle molaires ou mdchelières, quatre à côté de chacune des canines. Ces termes 

pour la sortie des dents varient : on p ré t end que celles de la m â c h o i r e supérieure 

paraissent ordinairement plus t ô t ; cependant i l arrive aussi quelquefois qu'elles 
Sortent plus ta rd que celles de la m â c h o i r e in fé r i eu re . 

Les dents incisives, les canines et les quatre p r e m i è r e s mâche l i è r e s tombent na

tu re l l ement dans la c i n q u i è m e , la s ix ième, ou la sep t i ème a n n é e ; mais elles sont 
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r e m p l a c é e s par d'autres qu i paraissent dans la s e p t i è m e a n n é e , souvent plus t a rd , 

et quelquefois elles ne sortent q u ' à l 'âge de p u b e r t é : la chute de seize dents est 

causée par le d é v e l o p p e m e n t d 'un second germe p lacé au f o n d de l ' a lvéole , qu i en 

croissant les pousse au dehors. Ce germe manque aux autres m â c h e l i è r e s : aussi 

ne tombent-elles que par accident, et leur perte n'est presque jamais r é p a r é e . 

I l y a encore quatre autres dents qu i sont p lacées à chacune des deux e x t r é m i t é s 

des m â c h o i r e s ; ces dents manquent à plusieurs personnes : leur d é v e l o p p e m e n t 

est plus tardi f que celui des autres dents; i l ne se f a i t ordinairement q u ' à l 'âge de 

p u b e r t é , et quelquefois dans u n âge beaucoup plus a v a n c é . On les a n o m m é e s 

dents de sagesse ; elles paraissent successivement l 'une a p r è s l 'autre, ou deux en 

m ê m e temps, i n d i f f é r e m m e n t en haut ou en bas; et le nombre des dents en gé 

n é r a l ne varie que parce que celui des dents de sagesse n'est pas toujours le m ê m e : 

de là vient la d i f fé rence de v i n g t - h u i t à trente-deux dans le nombre to ta l des 

dents. On croi t avoir obse rvé que les femmes en ont ordinairement moins que les 

hommes. 
Quelques auteurs ont p r é t e n d u que les dents croissent pendant tou t le cours de 

la vie , et qu'elles augmenteraient en longueur dans l 'homme, comme dans cer

tains animaux, à mesure q u ' i l avancerait en âge , si le f ro t tement des aliments ne 

les usait pas continuellement : mais cette op in ion p a r a î t d é m e n t i e par l ' expé r i ence ; 

car les gens q u i ne v ivent que d'aliments l iquides n 'ont pas les dents plus longues 

que ceux qu i mangent des choses dures; et si quelque chose est capable d'user les 

dents, c'est leur f ro t tement mutue l les unes contre les autres, p l u t ô t que celui des 

aliments. D'ailleurs on a p u se t romper au sujet de l'accroissement des dents de 

quelques animaux, en confondant les dents avec les défenses : par exemple les d é 

fenses des sangliers croissent pendant toute la vie de ces animaux ; i l en est de 

m ê m e de celles de l ' é l é p h a n t : mais i l est fo r t douteux que leurs dents prennent 

aucun accroissement lorsqu'elles sont une fois a r r ivées à leur grandeur naturel le . 

Les défenses ont beaucoup plus de rapport avec les cornes qu'avec les dents. Mais 

ce n'est pas i c i le l i eu d'examiner ces d i f f é rences ; nous remarquerons seulement 

que les p r e m i è r e s dents ne sont pas d'une substance aussi solide que l'est celle des 

dents q u i leur succèden t : ces p r e m i è r e s dents n 'ont aussi que fo r t peu de racine; 

elles ne sont pas inf ixées dans la m â c h o i r e , et elles s ' é b r a n l e n t t r è s - a i s é m e n t . 

Bien des gens p r é t e n d e n t que les cheveux que l 'enfant apporte en naissant sont 

toujours bruns, mais que ces premiers cheveux tombent b i e n t ô t , et qu'i ls sont 

r e m p l a c é s par d'autres de couleur d i f f é ren te . Je ne sais si cette remarque est vraie : 

presque tous les enfants ont les cheveux blonds, et souvent presque blancs; quel 

ques-uns les ont roux, et d'au tres les ont noirs ; mais tous ceux qu i doivent ê t r e 

u n jour blonds, c h â t a i n s ou bruns, ont les cheveux plus ou moins blonds dans le 

premier âge. Ceux q u i doivent ê t re blonds ont ordinairement les yeux bleus ; les 

roux ont les yeux d 'un jaune ardent, les bruns d 'un jaune faible et b r u n : mais ces 

couleurs ne sont pas bien m a r q u é e s dans les yeux des enfants q u i viennent de n a î 

t re , i ls ont alors presque tous les yeux bleus» 
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Lorsqu'on laisse crier les enfants trop fo r t et t rop longtemps, ces efforts leur 
causent des descentes qu ' i l faut avoir grand soin de ré tab l i r promptement par un 
bandage : ils guér issent a i sément par ce secours; mais si l 'on négl igeai t cette i n 
c o m m o d i t é , ils seraient en danger de la garder toute leur vie. Les bornes que nous 
nous sommes prescrites ne permettent pas que nous parlions des maladies particu
lières aux enfants : je ne ferai sur cela qu'une remarque ; c'est que les vers et les 

maladies vermineuses auxquelles ils sont sujets ont une cause bien m a r q u é e dans 
la qua l i t é de leurs aliments : le la i t est une espèce de chyle, une nourri ture dépu
rée , qui contient par conséquen t plus de nourr i ture réel le , plus de cette matière 
Organique et productive dont nous avons tant par lé , et qui , lorsqu'elle n'est pas 

digérée par l'estomac de l 'enfant pour servir à sa n u t r i t i o n et à l'accroissement de 
son corps, prend par l 'act ivi té qu i l u i est essentielle, d'autres formes, et produit des 
ê t res an imés , des vers en si grande quan t i t é , que l 'enfant est souvent en danger 
d'en pér i r . E n permettant aux enfants de boire de temps en temps u n peu de vin 

on p rév iendra i t p e u t - ê t r e une partie des mauvais effets que causent les vers : car 

les liqueurs f e rmen tées s'opposent à leur généra t ion ; elles contiennent for t peu de 
parties organiques et nutr i t ives, et c'est principalement par son action sur les so
lides que le v i n donne des forces ; i l nour r i t moins le corps qu ' i l ne le fortifie. Au 

reste la plupart des enfants aiment le v i n , ou d u moins s'accoutument fort aisé

ment à en boire. 

Quelque dél icat que l ' on soit dans l'enfance, on est à cet âge moins sensible an 

f r o i d que dans tous les autres temps de la vie : la chaleur in t é r i eu re est apparem
ment plus grande. On sait que le pouls des enfants est bien plus f r équen t que celui 
des adultes : cela seul suff irai t pour faire penser que la chaleur in té r ieure est plus 

grande dans la m ê m e proport ion, et l 'on ne peut guè re douter que les petits ani

maux n'aient plus de chaleur que les grands par cette m ê m e raison ; car la fré

quence du battement du coeur et des a r tè res est d'autant plus grande que l'animal 
est plus petit : cela s'observe dans les d i f férentes espèces aussi bien que dans la 

m ê m e espèce ; le pouls d 'un enfant ou d 'un homme de petite stature est plus fré

quent que celui d'une personne adulte ou d 'un homme de haute ta i l le ; le pouls 
d 'un bœuf est plus lent que celui d 'un homme, et celui d 'un chien est plus fréquent; 

et les battements du c œ u r d 'un animal encore plus peti t , comme d 'un moineau, se 
succèdent si promptement, qu ' à peine peut-on les compter. 

La vie de l 'enfant est fo r t chancelante j u s q u ' 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 autre âge . E n consultant les nouvelles tables 
qu'on a faites à Londres sur les degrés de la mor t a l i t é du genre humain dans les 
di f férents âges, i l p a r a î t que d 'un certain nombre d'enfants n é s en m ê m e temps, i l 

en meurt plus d 'un quart dans la p r e m i è r e a n n é e , plus d 'un tiers en deux ans, et 

au moins la moi t i é dans les trois p remiè res années . Si ce calcul é ta i t juste, on pour

rai t donc parier, lorsqu'un enfant vient au monde, q u ' i l ne v ivra que trois ans: 

observation bien triste pour l 'espèce humaine; car on croit vulgairement qu'un 
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homme q u i meur t à v ingt -c inq ans doi t ê t re p la in t sur sa des t inée et sur le peu de 

d u r é e de sa vie, tandis que, suivant ces tables, la m o i t i é du genre h u m a i n devrait 

p é r i r avant l 'âge de t rois ans ; par c o n s é q u e n t tous les hommes q u i ont vécu plus de 

t ro is ans, l o i n de se plaindre de leur sort, devraient se regarder comme t r a i t é s plus 

favorablement que les autres par le Créa teu r . Mais cette m o r t a l i t é des enfants n'est 

pas à beaucoup p r è s , aussi grande partout qu'elle l'est à Londres ; car M . D u p r é de 

Saint-Maur s'est a s s u r é , par u n grand nombre d'observations faites en France , 

q u ' i l f au t sept ou h u i t a n n é e s pour que la m o i t i é des enfants n é s en m ê m e temps 

soit é t e in t e : on peut donc parier en ce pays qu 'un enfant qu i vient de n a î t r e v i v r a 

sept ou h u i t ans. Lorsque l 'enfant a atteint l ' âge de c inq , six ou sept ans, i l p a r a î t 

par ces m ê m e s observations que sa vie est plus a s s u r é e q u ' à tou t autre âge : car 

on peut parier pour quarante-deux ans de vie de p lus , au l i eu qu ' à mesure que l ' on 

v i t au delà de cinq, six ou sept ans, le nombre des a n n é e s que l ' on peut e spé re r de 

v ivre va toujours en d i m i n u a n t ; de sorte q u ' à douze ans on ne peut plus parier 

que pour trente-neuf ans, à v i n g t ans pour t rente- t rois et demi , à trente ans pour 

v i n g t - h u i t a n n é e s de vie de plus, et ainsi de suite j u s q u ' à qua t re -v ing t -c inq ans, 

qu'on peut encore parier raisonnablement de v iv re t rois ans (1) . 

H y a quelque chose d'assez remarquable dans l'accroissement du corps h u m a i n ; 

le f œ t u s , dans le sein de l a m è r e , c ro î t tou jours de plus en plus jusqu 'au moment 

de la naissance; l 'enfant au contraire c ro î t tou jours de moins en moins j u s q u ' à 

l 'âge de p u b e r t é , auquel i l c ro î t pour ainsi dire tou t à coup, et arr ive en f o r t peu 

de temps à la hauteur q u ' i l doi t avoir pour tou jours . Je ne parle pas d u premier 

temps a p r è s la conception, n i de l'accroissement q u i s u c c è d e i m m é d i a t e m e n t à la 

f o r m a t i o n d u f œ t u s : j e prends le f œ t u s à u n mois, lorsque toutes ses parties sont 
déve loppées ; i l a u n pouce de hauteur alors ; à deux mois , deux pouces u n quar t ; 

à t ro is mois, t rois pouces et demi ; à quatre mois , c inq pouces et plus ; à c inq mois , 

six pouces et demi ou sept pouces ; à six mois , h u i t pouces et demi ou neuf pouces; 

à sept mois, onze pouces et plus ; à h u i t mois , quatorze pouces; à neuf mois d i x -

h u i t pouces. Toutes ces mesures var ient beaucoup dans les d i f f é ren t s sujets, et ce 

n'est qu'en prenant les termes moyens que je les a i d é t e r m i n é e s : par exemple, i l 

n a î t des enfants de vingt-deux pouces et de quatorze, j ' a i pris d ix -hu i t pouces pour 

le terme moyen. I l en est de m ê m e des autres mesures. Mais quand i l y aurait des 

var ié tés dans chaque mesure p a r t i c u l i è r e , cela serait i n d i f f é r e n t à ce que j ' e n veux 

conclure : le r é su l t a t sera toujours que le f œ t u s c ro î t de plus en plus en longueur, 

tant q u ' i l est dans le sein de sa m è r e ; mais, s ' i l a d ix -hu i t pouces en naissant, i l 

ne grandira, pendant les douze mois suivants, que de six ou sept pouces, c 'es t -à-

dire qu ' à la fin de la p r e m i è r e a n n é e i l aura v ingt -quat re ou v ing t -c inq pouces ; à 

deux ans, i l n'en aura que v i n g t - h u i t ou v ing t -neu f ; à trois ans, trente ou trente-

deux au plus, et ensuite i l ne grandira g u è r e que d 'un pouce et demi ou deux pouces 

par an j u s q u ' à l 'âge de p u b e r t é . A i n s i le f œ t u s c ro î t p lus en u n mois sur l a fin de 

(1) Voyez ci-après les Tables dt M. Dupré çle $aint~Maut, 
V* 
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son séjour dans la matrice, que l 'enfant ne croî t en u n an j u s q u ' à cet âge de puberté 
où la nature semble faire u n effort pour achever de développer et de perfectionner 

son ouvrage, en le portant pour ainsi dire tout à coup au dernier degré de son ac

croissement. 
1 Tout le monde sait combien i l est important pour la san té des enfants de choisir, 

de bonnes nourrices ; i l est absolument nécessa i re qu'elles soient saines et qu'elles 

se portent bien : on n'a que trop d'exemples de la communicat ion réc iproque de cer

taines maladies de la nourrice à l 'enfant et de l 'enfant à la nourrice; i l y a eu des 
villages entiers dont tous les habitants ont été infec tés du virus vénér ien que quel

ques nourrices malades avaient c o m m u n i q u é en donnant à d'autres femmes leur3 

enfants à allaiter. 
Si les mère s nourrissaient leurs enfants, i l y a apparence qu'i ls en seraient plus 

forts et plus vigoureux : le la i t de leur m è r e doi t leur convenir mieux que le lait 

d'une autre femme ; car le fœ tus se nour r i t , dans la matrice, d'une liqueur laiteuse 
q u i est fo r t semblable au lai t q u i se forme dans les mamelles. L'enfant est donc 
déjà pour ainsi dire a c c o u t u m é au l a i t de sa m è r e , au l ieu que le la i t d'une autre 
nourrice est une nourr i ture nouvelle pour l u i , et qu i est quelquefois assez diffé
rente de la p r e m i è r e pour q u ' i l ne puisse pas s'y accoutumer : car on voit des 

enfants qu i ne peuvent s'accommoder du la i t de certaines femmes ; ils maigrissent, 

i ls deviennent languissants et malades. Dès qu'on s'en aperçoi t , i l faut prendre une 

autre nourrice : si l 'on n'a pas cette attention, i ls pé r i s sen t en fo r t peu de temps. 
Je ne puis m ' e m p ê c h e r d'observer i c i que l'usage où l ' on est de rassembler un 

grand nombre d'enfants dans un m ê m e l ieu , comme dans les h ô p i t a u x des grandes 
villes, est e x t r ê m e m e n t contraire au pr inc ipa l objet qu'on doit se proposer, qui est 

de les conserver ; la plupart de ces enfans pé r i s sen t par une espèce de scorbut ou 

par d'autres maladies qu i leur sont communes à tous, auxquelles ils ne seraient 

pas sujets s'ils é ta ien t élevés s é p a r é m e n t les uns des autres, ou du moins s'ils 

é ta ien t d i s t r ibués en plus peti t nombre dans d i f fé ren tes habitations à la ville, et 

encore mieux à la campagne. Le m ê m e revenu suffirai t sans doute pour les entre
tenir, et on évi tera i t la perte d'une in f in i t é d'hommes, q u i , comme l 'on sait, sont 
la vraie richesse d 'un Etat. 

Les enfants commencent à bégaye r à douze ou quinze mois : la voyelle qu'ils ar
ticulent le plus a i s émen t est l 'a, parce ce q u ' i l ne faut pour cela qu'ouvrir les lèvres 

et pousser u n son ; Ve suppose u n petit mouvement de plus, la langue se relève en 

haut en m ê m e temps que les lèvres s'ouvrent; i l en est de m ê m e de 17, la langue 

se relève encore plus et s'approche des dents de la m â c h o i r e supé r i eu re ; l'o demande 
que la langue s'abaisse, et que les lèvres se serrent; i l faut qu'elles s'allongent un 

peu, et qu'elles se serrent encore plus pour prononcer Tu. Les p r e m i è r e s consonnes 

„ que les enfants prononcent sont aussi celles q u i demandent le moins de mouve

ment dans les organes : le b, l 'm et le p sont les plus aisées à art iculer; i l ne faut, 

pour le 6 et le p, que jo indre les deux lèvres et les ouvr i r avec vitesse, et pour l'm 

les ouvri r d'abord et ensuite les jo indre avec vitesse : l 'ar t iculat ion de toutes les 
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autres consonnes suppose des mouvements plus c o m p l i q u é s que ceux-ci , et i l y a 

u n mouvement de la langue dans le c, le d, le g, 17, Yn, le q, IV , l's, et le t ; i l faut , 

pour art iculer Y f , u n son c o n t i n u é plus longtemps que pour les autres consonnes. 

A i n s i de toutes les voyelles, l 'a est la plus a isée , et de toutes les consonnes, le b, le 

p et l 'm sont aussi les plus faciles à articuler : i l n'est donc pas é t o n n a n t que les 

premiers mots que les enfants prononcent soient c o m p o s é s de cette voyelle et de 

ces consonnes, et l ' on doi t cesser d 'ê t re surpris de ce que dans toutes les langues 

et chez tous les peuples les enfants commencent tou jours par b é g a y e r baba, marna, 

papa; ces mots ne sont pour ainsi dire que les sons les plus naturels à l 'homme, 

parce qu'ils sont les plus aisés à articuler; les lettres q u i les composent, ou p l u t ô t 

les ca rac tè res q u i les r e p r é s e n t e n t , doivent exister chez tous les peuples q u i ont 

l ' éc r i tu re ou d'autres signes pour r e p r é s e n t e r les sons. 

On doit seulement observer que les sons de quelques consonnes é t a n t à peu p r è s 

semblables, comme celui d u b et du p, celui d u c et de Y s, ou d u k et du ç dans de 

certains cas, celui du d et du t, ce lui de Yf et du v consonne, celui du g et de Yj 

consonne, ou du g et du k, celui de 17 et de l ' r , i l doi t y avoir beaucoup de langues 

o ù ces d i f fé ren tes consonnes ne se t rouvent pas : mais i l y aura toujours u n b ou u n 

p, u n c ou u n s, u n c ou bien u n k ou u n q dans d'autres cas, u n d o u u n f, u n f o u 

u n v consonne, u n g ou u n j consonne, un l ou u n r ; et i l ne peut guè re 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 b ien c o m p l i q u é s , et qu ' i l s 

sont tous t r è s - s e n s i b l e m e n t d i f fé ren t s entre eux. Les enfants q u i n 'ar t iculent pas 

a i s é m e n t l ' r y substituent 17, au l i eu du t i ls ar t iculent le d, parce qu'en effet ces 

p r e m i è r e s lettres supposent dans les organes des mouvements plus difficiles que les 

d e r n i è r e s ; et c'est de cette d i f fé rence et du choix des consonnes plus ou moins d i f 

ficiles à exprimer, que vient la douceur ou la d u r e t é d'une langue. Mais i l est i n u 

t i le de nous é t e n d r e sur ce sujet. 

I l y a des enfants q u i à deux ans prononcent dis t inctement et r é p è t e n t tou t ce 

qu 'on leur d i t ; mais la p lupar t ne parlent q u ' à deux ans et demi , et t r è s - s o u v e n t 

beaucoup plus tard . On remarque que ceux qu i commencent à parler fo r t tard ne 

parlent jamais aussi a i s é m e n t qne les autres; ceux qu i parlent de bonne heure 

sont en é ta t d'apprendre à l i re avant t rois ans; j ' e n ai connu quelques-uns qu i 

avaient c o m m e n c é à apprendre à l i r e à deux ans, q u i lisaient à merveil le à quatre 

ans. A u reste on ne peut guè re déc ide r s ' i l est f o r t u t i l e d ' ins t ruire les enfants de 

s i bonne heure : on a tan t d'exemples du peu de succès de ces é d u c a t i o n s p r é m a 

t u r é e s , on a v u tant de prodiges de quatre ans, de h u i t ans, de douze ans, de seize 

ans, q u i n 'ont é té que des sots ou des hommes f o r t communs à v ing t - c inq ou à 

trente ans, qu 'on serait p o r t é à croire que la meilleure de toutes les é d u c a t i o n s est 

celle qu i est la plus ordinaire , celle par laquelle on ne force pas la nature, celle q u i 

est la moins sévère , celle qu i est la plus p r o p o r t i o n n é e , j e ne dis pas aux forces, 
mais à la faiblesse de l 'enfant . 
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ADDITION A L ' A R T I C L E P R É C É D E N T . 

I. 

' ENFANTS NOUVEAU-NÉS AUXQUELS ON EST OBLIGÉ DE COUPER LE FILET 
DE LA LANGUE. 

On doit donner à téter aux enfants dix ou douze heures après leur naissance ; 

'mais i l y a quelques enfants qu i ont le f i le t de la langue si court, que cette espèce 
'de bride les empêche de té te r , et l 'on est obl igé dé couper ce f i le t ; ce q u i est d'au
tant plus dif f ic i le q u ' i l est plus court, parce qu'on ne peut pas lever le bout de la 
langue pour bien voir ce que l ' on coupe. Cependant, lorsque le filet est coupé , i l 
f au t donner à t é t e r à l 'enfant tout de suite ap rès l ' opéra t ion ; car i l est a r r ivé quel

quefois que, faute de cette attention, l 'enfant avale sa langue à force de sucer le 
sang qu i coule de la petite plaie qu 'on l u i a fai te . 

II. 

SUR L'USAGE DU MAILLOT ET DES CORPS. 

J'ai dit (ci-devant, page 242) que les bandages du maillot, ainsi que les corps 

qu 'on fa i t porter aux enfants et aux filles dans leur jeunesse, peuvent corrompre 

l'assemblage du corps, et produire plus de d i f fo rmi tés qu' i ls n'en p rév i ennen t . On 

commence heureusement à revenir u n peu de cet usage p r é j u d i c i a b l e , et l 'on ne 
saurait trop répé te r ce qu i a été d i t à ce sujet par les plus savants anatomistes. 

j \ I . W i n s l o w a observé , dans plusieurs femmes et filles de condi t ion , que les côtes 

i n f é r i e u r e s se trouvaient plus basses, et que les port ions cartilagineuses de ces 
cô te s é ta ien t plus courbées que dans les filles du bas peuple : i l jugea que cette 
d i f férence ne pouvait venir que de l'usage habituel des corps, q u i sont d'ordinaire 
e x t r ê m e m e n t ser rés par en bas. I l explique et d é m o n t r e , par de t r è s - b o n n e s rai

sons, tous les i n c o n v é n i e n t s q u i en r é s u l t e n t : la respiration, gênée par le serre

men t des côtes in fé r i eu res et par la v o û t e forcée du diaphragme, t rouble la circu

la t ion , occasionne des palpitations, des vertiges, des maladies pulmonaires, etc. ; 

% la compression forcée de l'estomac, du foie et de la rate, peut aussi produire des 

accidents plus ou moins f â c h e u x par rapport aux nerfs, comme des faiblesses, des 
suffocations, des tremblements, etc. 

Mais ces maux in té r i eu r s ne sont pas les seuls que l'usage des corps occasionne : 
b ien l o i n de redresser les tailles dé fec tueuses , i l s n 'en fon t qu'augmenter les dé 
fauts, et toutes les personnes sensées devraient proscrire, dans leurs familles, l ' u 
sage du mai l lo t pour leurs enfants, et plus s é v è r e m e n t encore l'usage des corps 
pour leurs filles, surtout avant qu'elles aient atteint leur accroissement en entier. 
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SUR L'ACCROISSEMENT SUCCESSIF DES ENFANTS. 

Voici la table de l'accroissement successif d'un jeune homme de la plus belle 
venue, n é le 11 a v r i l 1759, et q u i avait : 

pieds. 
1 

ponc. lign. 
1 • Au moment de sa naissance. 

A six mois, c'est-à-dire le 11 octobre suivant, i l avait. 
Ainsi son accroissement, depuis la naissance dans les premiers six mois, a 

été de cinq pouces. 
A un an, c'est-à-dire le 11 avril 1760, i l avait. 2 3 D 

Ainsi son accroissement, pendant ce second semestre, a été de trois pouces. 
A dix-huit mois, c'est-à-dire le 11 octobre 1760, i l avait. 2 6 P 

Ainsi il avait augmenté dans le troisième semestre de trois pouces. 
A deux ans, c'est-à-dire le 11 avril 1761, i l avait. ' 2 9 3 

Et par conséquent i l a augmenté dans le quatrième semestre de trois pouces 
trois lignes. 

A deux ans et demi, c'est-à-dire le 11 octobre 1761, i l avait. 2 10 31/2 
Ainsi i l n'a augmenté dans ce cinquième semestre que d'un pouce et d'une 

demi-ligne. 
A trois ans, c'est-à-dire le 11 avril 1762, i l avait. 3 » 6 

I l avait par conséquent augmenté dans ce sixième semestré de deux pouces 
deux lignes et demie. 

A trois ans et demi, c'est-à-dire le 11 octobre 1762, i l avait. 3 1 1 
Et par conséquent i l n'avait augmenté dans ce septième semestre que de 

sept lignes. 
A quatre ans, c'est-à-dire le 11 avril 1763, i l avait. . 3 2 101/2 

I l avait donc augmenté dans ce huitième semestre d'un pouce neuf lignes 
et demie. 

A quatre ans-sept mois, c'est-à-dire le 11 novembre 1763, i l avait. 3 
Et avait augmenté dans C3S sept mois d'un pouce sept lignes. 

A cinq ans, c'est-à-dire le 11 avril 1764, il avait. 3 
I l avait donc augmenté dans ces cinq mois de neuflignes et demie. 

A cinq ans sept mois, c'est-à-dire le 11 novembre 1764, i l avait 3 
I l avait donc augmenté dans ces sept mois d'un pouce cinq lignes. 

A six ans, c'est-à-dire le 11 avril 1765, i l avait. 3 
I l a augmenté dans ces cinq mois de dix lignes et demie. 

A six ans six mois dix-neuf jours, c'est-à-dire le 30 octobre 1765, i l avait. 3 
Et par conséquent i l avait grandi dans ces six mois dix-neuf jours d'un pouce 

dix lignes et demie. 
A sept ans, c'est-à-dire le 11 avril 1766, i l avait. 8 

I l n'avait par conséquent grandi dans cinq mois onze jours que de six lignes. 
A sept ans trois mois, c'est-â-dire le 11 juillet 1766, i l avait. 3 

Ainsi dans ces trois mois i l a grandi d'un pouce. 
A sept ans et demi, c'est-à-dire le 11 octobre 1766, i l avait. 3 

Ainsi dans ces trois mois i l a grandi de huit lignes. 
A huit ans, c'est-à-dire le 11 avril 1767, i l avait. . . 4 

Et par conséauent i l n'a grandi dans ces six mois ctue de neuf lignes. 

4 51/2 

5 3 

6 8 

1 61/2 

9 5 

9 11 

10 U 

11 7 

» 4 
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A huit ans et demi, «'est-â^cfîre le H octobre 1767, i l avait. 
Et par conséquent i l avait grandi dans ces six mois d'un pouce trois lignes 

et demie. 
A neuf ans, c'est-à-dire le 11 avril 1768, i l avait. £ 

Et par conséquent dans ces six mois i l a grandi d'un pouce. 
A neuf ans sept mois douze jours, c'est-à-dire le 23 novembre 1768, i l avait. 

Et par conséquent i l avait augmenté dans ces sept mois douze jours d'un 
pouce deux lignes. 

A dix ans, c'est-à-dire lé 11 avril 1769, il avait. 
I l avait donc grandi dans ces quatre mois dix-huit jours de huit lignes. 

A onze ans et demi, c'est-à-dire le 11 octobre 1770, i l avait. 
Et par conséquent i l a grandi dans dix-huit mois de deux pouces cinq lignes 

et demie. 
A douze ans, c'est-à-dire le 11 avril 1771, i l avait. 

Et par conséquent il n'a grandi dans ces six mois que de six lignes. 
A douze ans huit mois, c'est-à-dire le 11 décembre 1771, i l avait. 

Et par conséquent il a grandi dans ces huit mois d'un pouce six lignes. 
A treize ans, c'est-à-dire le 11 avril 1772, i l avait. 

Ainsi dans ces quatre mois il a grandi de cinq lignes et demie. 
A treize ans et demi, c'est-à-dire le 11 octobre 1772, i l avait. : 

I l avait donc grandi dans ces six mois d'un pouce deux lignes et demie. 
A quatorze ans, c'est-à-dire le 11 avril 1773, i l avait. 

Il avait donc grandi dans ces six mois d'un pouce sept lignes. 
A quatorze ans six mois dix jours, c'est-à-dire le 21 octobre 1773, i l avait. 

Et par conséquent i l a grandi dans ces six mois dix jours de deux pouces 
quatre lignes. 

A quinze ans deux jours, c'est-à-dire le 13 avril 1774, i l avait. . 
11 a donc grandi dans ces cinq mois dix-huit jours de deux pouces deux 

lignes. 
A quinze ans six mois huit jours, c'est-à-dire le 19 octobre 1774, i l avait. 

I l n'a donc grandi dans ces six mois six jours que de onze lignes. 
A seize ans trois mois huit jours, c'est-à-dire le 19 juillet 1775, il avait. 

11 a donc grandi dans ces neuf mois d'un pouce cinq lignes et demie. 
A seize ans six mois six jours, c'est-à-direde 17 octobre 1775, i l avait. 

I l a donc grandi dans ces deux mois vingt-huit jours de huit lignes et demie. 
A dix-sept ans deux jours, c'est-à-dire le 13 avril 1776, il avait. 

Il n'avait donc grandi dans ces six mois deux jours que de cinq lignes. 
A dix-sept ans un mois neuf jours, c'est-à-dire le 20 mai 1776, i l avait. 

11 avait donc grandi dans un mois sept jours de trois lignes trois quarts. 
A dix-sept ans cinq mois cinq jours, c'est-à-dire le 16 septembre 1776, i l avait. 

Il avait donc grandi dans ces trois mois vingt-six jours de quatre lignes un 
quart. 

A dix-sept ans sept mois et quatre jours, c'est-à-dire le 11 novembre 1776, i l 
avait. 

Toujours mesuré pieds nus et de la même manière, et i l n'a par conséquent 
grandi dans ces deux derniers mois que d'une ligne et demie. 

piecls. pouc. 
4 1 

l'gn. 
71/2 

4 2 

4 3 

4 4 

4 6 

4. 7 

4 8 

4 9 

4 10 5 

5 » 2 

5 2 6 

5 4 8 

71/2 

94/2 

51/2 

11 

5 

11 

41/2 

5 5 

5 7 

5 7 

5 8 

5 8 

5 7 

5 9 

7 

• 1/8 

9 

2 

51/2 

10 

Depuis ce temps, c ' e s t - à -d i r e depuis quatre mois et demi , l a tai l le de ce grand 
jeune homme est, pour ainsi dire, stationnaire, et monsieur son p è r e a r emarqué 

que, pour peu qu ' i l ait voyagé , couru, d a n s é la veille d u j o u r où l ' on prend sa me

sure, i l est au-dessous de neuf pouces le lendemain ma t in : cette mesure se prend 
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toujours avec la m ê m e toise, la m ê m e é q u e r r e , et par la m ê m e personne. Le 30 

janvier dernier, a p r è s avoir pas sé toute la n u i t au bal , i l avait perdu d i x - h u i t 

bonnes lignes ; i l n 'avait dans ce moment que c inq pieds sept pouces six lignes f a i 

bles, d i m i n u t i o n b ien c o n s i d é r a b l e , que n é a n m o i n s v ingt -quat re heures de repos 

ont r é t ab l i e . 

I l p a r a î t , en comparant l'accroissement pendant les semestres d 'é té à celui 

des semestres d 'hiver, que j u s q u ' à l 'âge de c inq ans, l a somme moyenne de l'ac

croissement pendant l 'h iver est égale à la somme de l'accroissement pendant l 'é té . 

Mais, en comparant l'accroissement pendant les semestres d 'é té à l'accroissement 

des semestres d 'hiver, depuis l 'âge de c inq ans j u s q u ' à d ix , on trouve une t r è s -

grande d i f f é rence ; car la somme moyenne des accroissements pendant l 'é té est de 

sept pouces une l igne, tandis que la somme des accroissements pendant l 'h iver 

n'est que de quatre pouces une l igne et demie. 

E t lorsque l ' on compare, dans les a n n é e s suivantes, l'accroissement pendant l ' h i 

ver à celui de l ' é té , la d i f fé rence devient moins grande ; mais i l me semble n é a n 

moins qu 'on peut conclure de cette observation que l'accroissement du corps est 

b ien plus p r o m p t en é té qu'en hiver , et que la chaleur, q u i agit g é n é r a l e m e n t sur 

le d é v e l o p p e m e n t de tous les ê t res o r g a n i s é s , in f lue c o n s i d é r a b l e m e n t sur l 'accrois

sement du corps h u m a i n . I l serait à dés i r e r que plusieurs personnes prissent l a 

peine de fa i re une table pareille à celle-ci sur l'accroissement de quelques-uns de 

leurs enfants. On en pour ra i t d é d u i r e des c o n s é q u e n c e s que je ne crois pas devoir 

hasarder d ' a p r è s ce seul exemple: i l m'a é té f o u r n i par M . Gueneau de Montbei l la rd , 

q u i s'est d o n n é le pla is i r de prendre toutes ces mesures sur son fils. 

On a v u des exemples d 'un accroissement t r è s - p r o m p t dans quelques ind iv idus ; 

l'Histoire de l'Académie f a i t men t ion d 'un enfant des environs de Falaise en Nor 

mandie , q u i , n ' é t a n t pas plus gros n i plus grand qu 'un enfant ordinaire en nais

sant, avait grandi d 'un demi-pied chaque a n n é e , j u s q u ' à l ' âge de quatre ans, où i l 

é t a i t parvenu à t rois pieds et demi de hauteur, et, dans les trois a n n é e s suivantes, 

i l avait encore grandi de quatorze pouces quatre lignes, en sorte q u ' i l avait, à l 'âge 

de sept ans, quatre pieds h u i t pouces quatre lignes, é t a n t sans souliers. Mais cet 

accroissement, s i p rompt dans le premier âge de cet enfant, s'est ensuite ra len t i ; 

car dans les t ro is a n n é e s suivantes i l n'a c r û que de t ro is pouces deux lignes ; 

en sorte q u ' à l ' âge de d ix ans i l n 'avai t que quatre pieds onze pouces six 

l ignes, et dans les deux a n n é e s suivantes i l n'a c r û que d 'un pouce de plus, en 

gorte q u ' à douze ans i l avai t en tou t c inq pieds six lignes. Mais, comme ce grand 

enfant é t a i t en m ê m e temps d'une force extraordinaire, et q u ' i l avait des signes 

de p u b e r t é d è s l ' âge de c inq à six ans, on pour ra i t p r é s u m e r qu'ayant a b u s é des 

forces p r é m a t u r é e s de son t e m p é r a m e n t , son accroissement s 'é ta i t r a len t i par 

cette cause. 

U n autre exemple d 'un t r è s - p r o m p t accroissement est celui d 'un enfant n é en 

Angleterre, et dont i l est p a r l é dans les Transactions philosophiques, n° 475, art 2. 

Cet enfant, âgé de deux ans et d ix mois , avait trois pieds h u i t pouces et demi . 
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A trois ans u n mois, c 'es t -à-di re trois mois après , i l avait trois pieds onze 
pouces. 

I l pesait alors quatre stoncs, c 'es t -à-dire cinquante-six livres. 
Le pè re et la m è r e é ta ient de tai l le commune, et l 'enfant, quand i l v i n t au monde, 

n'avait r i en d'extraordinaire ; seulement les parties de la généra t ion é ta ien t d'une 
grandeur remarquable. A trois ans, la verge en repos avait trois pouces de lon
gueur, et en action, quatre pouces trois d ix ièmes , et toutes les parties de la géné

ra t ion é ta ien t accompagnées d 'un po i l épais et f r i sé . 
A cet âge de trois ans i l avait la voix mâle , l ' intelligence d 'un enfant de cinq à 

six ans, et i l battait et terrassait ceux de neuf ou dix ans. 
I l eû t été à dés i rer qu'on eû t suivi plus lo in l'accroissement de cet enfant si pré

coce; mais j e n 'a i r i en t r o u v é de plus à ce sujet dans les Transactions philoso
phiques. 

Pline parle d 'un enfant de deux ans qu i avait trois coudées , c ' e s t -à -d i re quatre 

pieds et demi. Cet enfant marchait lentement ; i l é ta i t encore sans raison, quoiqu'il 

f û t dé jà p u b è r e , avec une voix m â l e et forte. I l mouru t tout à coup, à l 'âge de trois 
ans, par une contraction convulsive de tous ses membres. Pl ine ajoute avoir vu 

l u i - m ê m e u n accroissement à peu p rès pareil dans le fils de Corneille Tacite, che

valier romain , à l 'exception de la p u b e r t é qu i l u i manquai t ; et i l semble que ces 

individus précoces fussent plus communs autrefois qu'ils ne le sont aujourd'hui; 

car Pline d i t exp res sémen t que les Grecs les appelaient extrapelos, mais qu'ils n'ont 

point de n o m dans la langue latine (1) . 

DE LA PUBERTÉ. 

La puberté accompagne l'adolescence et précède la jeunesse. Jusqu'alors la na
ture ne pa ra î t avoir t r ava i l l é que pour la conservation et l'accroissement de son 

ouvrage; elle ne fou rn i t à l 'enfant que ce q u i l u i est nécessa i re pour se nourrir et 

pour c ro î t re ; i l v i t , ou p lu tô t i l végè te d'une vie pa r t i cu l i è r e , toujours faible, ren

f e r m é e en l u i - m ê m e , et q u ' i l ne peut communiquer; mais b i en tô t les principes de 

vie se mul t ip l i en t ; i l a non-seulement tout ce qu ' i l l u i faut pour ê t re , mais encore 

de quoi donner l'existence à d'autres. Cette surabondance de vie, source de la force 

et de la s an t é , ne pouvant plus ê t re contenue au dedans, cherche à se répandre au 

dehors ; elle s'annonce par plusieurs signes; l 'âge de la p u b e r t é est le printemps de 

la nature, la saison des plaisirs. Pourrons-nous écr i re l 'histoire de cet âge avec 
assez de circonspection pour ne révei l ler dans l ' imaginat ion que des idées philoso
phiques ? L a p u b e r t é , les circonstances qu i l'accompagnent, la circoncision, la cas

t ra t ion , la v i rg in i t é , l 'impuissance, sont cependant t rop essentielles à l'histoire de 

l 'homme pour que nous puissions supprimer les faits qu i y ont rapport ; nous tâ 

cherons seulement d'entrer dans ces déta i l s avec cette sage, retenue q u i fa i t la dé -

CO Pli»», iïb> VU» cap. 46 
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cence du style, et de les p r é s e n t e r comme nous les avons vus n o u s - m ê m e s , avec 

cette i n d i f f é r e n c e philosophique q u i d é t r u i t t ou t sentiment dans l'expression, et 
ne laisse aux mots que leur simple s igni f ica t ion . 

L a circoncision est u n usage e x t r ê m e m e n t ancien et q u i subsiste encore dans l a 

plus grande partie de l 'Asie. Chez les H é b r e u x , cette o p é r a t i o n devait se faire h u i t 

jours a p r è s la naissance de l ' enfan t ; en Turquie on ne la fa i t pas avant l 'âge de 

sept ou h u i t ans, et m ê m e on attend souvent j u s q u ' à onze ou douze; en Perse, 

c'est à l 'âge de c inq ou six ans. On g u é r i t la plaie en y appliquant des poudres 

caustiques et astringentes, et p a r t i c u l i è r e m e n t d u papier b r û l é , qu i est, d i t Char

d i n , le mei l l eur r e m è d e ; i l ajoute que la circoncision fa i t beaucoup de douleur aux 

personnes âgées , qu'elles sont obl igées de garder la chambre pendant trois semai

nes ou u n mois, et que quelquefois elles en meurent . 

A u x î les Maldives, on circoncit les enfants à l 'âge de sept ans, et on les baigne 

dans la mer pendant six ou sept heures avant l ' o p é r a t i o n , pour rendre la peau plus 

tendre et plus mol le . Les I s r aé l i t e s se servaient d 'un couteau de pierre ; les Juifs 

conservent encore au jou rd 'hu i cet usage dans la p lupar t de leurs synagogues ; mais 
les M a h o m é t a n s se servent d 'un couteau de fer ou d 'un rasoir. 

Dans certaines maladies on est ob l igé de faire une o p é r a t i o n pareille à la c i rcon

cision (1) . On croi t que les Turcs et plusieurs autres peuples chez q u i la c i rconc i 

s ion est en usage, auraient naturel lement le p r é p u c e t rop long si on n'avait pas la 

p r é c a u t i o n de le couper. La Boulaye d i t q u ' i l a v u dans les dése r t s de M é s o p o t a m i e 

et d 'Arabie, le long des r iv iè res d u Tigre et de l 'Euphrate , q u a n t i t é de petits gar

çons arabes q u i avaient le p r é p u c e si long , q u ' i l croi t que sans le secours de la 
circoncision, ces peuples seraient inhabiles à la g é n é r a t i o n . 

L a peau des p a u p i è r e s est aussi plus longue chez les Orientaux que chez les au

tres peuples, et cette peau est, comme l ' on sait, d'une substance semblable à celle 

d u p r é p u c e ; mais quel rapport y a - t - i l entre l'accroissement de ces deux parties 

s i é lo ignées ? 

Une autre circoncision est celle des fi l les ; elle leur est o r d o n n é e , comme aux 

g a r ç o n s , en quelques pays d'Arabie et de Perse, comme vers le golfe Persique et 

vers la mer Rouge : mais ces peuples ne circoncisent les filles que quand elles ont 

passé l 'âge de la p u b e r t é , parce q u ' i l n ' y a r i en d ' excédan t avant ce t emps - l à . Dans 

d'autres cl imats , cet accroissement t rop grand des nymphes est bien plus prompt , 

et i l est si g é n é r a l chez de certains peuples, comme ceux de la r iv iè re de B é n i n , 

qu ' i l s sont dans l'usage de circoncire toutes les f i l les aussi bien que les g a r ç o n s 
h u i t ou quinze jours ap rè s leur naissance. Cette circoncision des filles est m ô m e 

t r è s - a n c i e n n e en A f r i q u e : H é r o d o t e en parle comme d'une coutume des Ethiopiens. 

L a circoncision peut donc ê t r e f o n d é e sur la nécess i t é , et cet usage a d u moins 
pour objet la p r o p r e t é : mais l ' i n f i b u l a t i o n et la castration ne peuvent avoir d'au

tre or igine que la jalousie; ces o p é r a t i o n s barbares et ridicules ont é té i m a g i n é e s 

(0 Voyez VAnatomie de Dionis, dem. h, 
V. 83 
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par des esprits noirs et fanatiques, qui , par une basse envie contre le genre h u 
main , ont d ic té des lois tristes et cruelles, où la pr ivat ion fai t la ver tu , et la m u t i 

la t ion le m é r i t e . 
L ' i n f lbu la t ion pour les ga rçons se fa i t en t i ran t le p r épuce en avant; on le perce 

et on le traverse par u n gros fil que l ' on y laisse j u s q u ' à ce que les cicatrices des 
trous soient faites; alors on substitue au fil u n anneau assez grand, qu i doit rester 
en place aussi longtemps qu ' i l p la î t à celui q u i a o r d o n n é l 'opéra t ion , et quelque
fois toute la vie. Ceux qu i , pa rmi les moines orientaux, font v œ u de chasteté, 
portent u n t r è s -g ros anneau pour se mettre dans l ' imposs ib i l i té d'y manquer. Nous 
parlerons, dans la suite, de l ' in f ibu la t ion des filles : on ne peut r ien imaginer de 
bizarre et de r idicule sur ce sujet que les hommes n'aient mis en pratique, ou par 

passion, ou par superstit ion. 
Dans l'enfance, i l n 'y a quelquefois qu 'un testicule dans le scrotum, et quelque

fois point du tout . On ne doit cependant pas toujours juger que les jeunes gens 
q u i sont dans l ' un ou l'autre de ces cas soient en effet p r ivés de ce qui parait leur 
manquer : i l arrive assez souvent que les testicules sont retenus dans l'abdomen, 
ou engagés dans les anneaux des muscles; mais souvent ils surmontent avec le 
temps les obstacles qu i les a r r ê t e n t , et ils descendent à leur place ordinaire : cela 
se fai t naturellement à l 'âge de hu i t ou dix ans, ou m ê m e à l 'âge de puber té ' : ainsi 
on ne doit pas s ' inquié ter pour les enfants qu i n 'ont point de testicules ou qui 
n 'en ont qu 'un. Les adultes sont rarement dans le cas d'avoir les testicules cachés: 
apparemment qu ' à l 'âge de p u b e r t é la nature fa i t un effort pour les faire paraître 
au dehors; c'est aussi quelquefois par l'effet d 'un mouvement violent, tel qu'un 
saut ou une chute, etc. Quand m ê m e les testicules ne se manifestent pas, on n'en 
est pas moins propre à la g é n é r a t i o n ; l 'on a m ê m e observé que ceux qu i sont dans 
cet é ta t ont plus de vigueur que les autres. 

D se trouve des hommes qui n'ont r ée l l emen t qu 'un testicule : ce défau t ne nuit 
point à la géné ra t i on ; l ' on a r e m a r q u é que le testicule q u i est seul est alors beau

coup plus gros qu ' à l 'ordinaire. I l y a aussi des hommes q u i en ont trois : ils sont, 

di t -on, beaucoup plus vigoureux et beaucoup plus forts de corps que les autres. 
On peut voir , par l'exemple des animaux, combien ces parties contribuent à la 

force et au courage : quelle différence entre u n bœuf et un taureau, u n bélier et un 
mouton, u n coq et u n chapbn. 

L'usage de la castration des hommes est fo r t ancien et g é n é r a l e m e n t assez ré

pandu : c 'était la peine de l ' adu l t è re chez les Egyptiens ; i l y avait beaucoup d'eu

nuques chez les Romains; au jourd 'hui dans toute l 'Asie et dans une partie de 

l 'Af r ique on se sert de ces hommes m u t i l é s pour garder les femmes. E n Ital ie cette 

opé ra t ion i n f â m e et cruelle n'a pour objet que la perfection d 'un va in talent. Les 
Hottcntots coupent u n testicule dans l ' idée que ce retranchement les rend plus lé

gers à la course ; dans d'autres pays les pauvres mut i l en t leurs enfants pour étein
dre leur postér i té , et af in que ces enfants ne se trouvent pas un jou r dans la misère et 

dansl 'aff l ic t ion où ils se trouvent eux -mêmes lorsqu'ils n'ontpas depain à leur donner» 



D E L A P U B E R T É . 2o9 

I l y a plusieurs espèces de castration : ceux q u i n 'ont en vue que la perfect ion de 

l a vo ix se contentent de couper les deux testicules ; mais ceux q u i sont a n i m é s par 

l a d é f i a n c e qu ' inspire la ja lousie ne croiraient pas leurs femmes en sû re t é si elles 

é t a i e n t ga rdées par des eunuques de cette e spèce ; i ls ne veulent que ceux auxquels 

o n a r e t r a n c h é toutes les parties ex t é r i eu re s de la g é n é r a t i o n . 

L ' ampu ta t ion n'est pas le seul moyen dont on se soit servi : autrefois on e m p ê 

chai t l 'accroissement des testicules, et on les d é t r u i s a i t , pour ainsi dire , sans au

cune inc i s ion ; l ' on baignait les enfants dans l 'eau chaude et dans des d é c o c t i o n s 

de plantes, et alors on pressait et on froissait les testicules assez longtemps pour 

en d é t r u i r e l 'organisat ion ; d'autres é t a i en t dans l'usage de les compr imer avec u n 

ins t rumen t : on p r é t e n d que cette sorte de castration ne f a i t cour i r aucun r isque 
pour la v ie . 

L ' amputa t ion des testicules n'est pas dangereuse; on la peut faire à tout â g e ; 

cependant on p ré f è r e le temps de l 'enfance; mais l ' amputa t ion e n t i è r e des parties 

e x t é r i e u r e s de la g é n é r a t i o n est le plus souvent mortel le , si on la f a i t ap rès f 'âge de 

quinze ans ; et en choisissant l 'âge le plus favorable, q u i est depuis sept ans j u s q u ' à 

d i x , i l y a toujours d u danger. L a d i f f icu l té q u ' i l y a de sauver ces sortes d 'eunu

ques dans l ' opé ra t i on les rend bien plus chers que les autres : Tavernier d i t que les 

premiers c o û t e n t c i n q ou six fois plus que les autres en Turquie et en Perse; Char

d i n observe que l ' amputa t ion totale est tou jours a c c o m p a g n é e de la plus vive dou

leur , qu 'on la f a i t a s s u r é m e n t sur les jeunes enfants, mais qu'elle est t r è s - d a n g e 

reuse passé l 'âge de quinze ans, q u ' i l en r é c h a p p e à peine u n quart, et q u ' i l faut six 

semaines pour g u é r i r la plaie; Pietro dé l i a Val le d i t encore que ceux à q u i on fa i t 

cette o p é r a t i o n en Perse, pour pun i t i on d u v i o l et d'autres crimes du m ê m e genre, 

en g u é r i s s e n t f o r t heureusement, quoique a v a n c é s en âge, et qu 'on n'applique que 

de la cendre sur la plaie. Nous ne savons pas si ceux q u i subissaient autrefois l a 

peine en Egypte , comme le rapporte Diodore de Sicile, s'en t i ra ient aussi heureu

sement. Selon T h é v e n o t , i l p é r i t tou jours u n grand nombre des Nègres que les 

Turcs soumettent à cette o p é r a t i o n , quoiqu ' i l s prennent des enfants de h u i t ou 

d ix ans. 
Outre ces eunuques n è g r e s , i l y a d'autres eunuques à Constantinople, dans toute 

l a Turquie , en Perse, etc., qu i viennent , pour la p lupar t , du royaume de Golconde, 

de la p r e s q u ' î l e en deçà d u Gange, des royaumes d'Assan, d 'Aracan, de P é g u et de 

Malabar, où le te int est gris , du golfe de Bengale où i ls sont de couleur o l ivâ t re : 

i l y en a de blancs de Géorgie et de Circassie, mais en pet i t nombre. Tavernier d i t 

q u ' é t a n t au royaume de Golconde en 1657, on y f i t j u s q u ' à v ingt-deux m i l l e eunu

ques. Les noirs viennent d 'Afr ique , pr incipalement d 'Ethiopie : ceux-ci sont d 'au

tant plus r e c h e r c h é s et plus chers qu ' i ls sont plus horribles ; on veut qu' i ls aient 

le nez fo r t aplat i , le regard affreux, les l èv res fo r t grandes et f o r t grosses, et surtout 

les dents noires et éca r t ées les unes des autres. Ces peuples ont c o m m u n é m e n t les 

dents belles ; mais ce serait u n d é f a u t pour u n eunuque noi r , q u i do i t ê t r e un 

monstre hideux. 
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Les eunuques auxquels on n'a ôté que les testicules ne laissent pas de sentir de 
l ' i r r i t a t ion dans ce qui leur reste, et d'en avoir le signe ex té r ieur , m ê m e plus f r é 
quemment que les autres hommes. Cette partie qui leur reste n'a cependant pris 
qu 'un t r è s -pe t i t accroissement ; car elle demeure à peu p rès dans le m ê m e état où 
elle é ta i t avant l 'opéra t ion : u n eunuque fa i t à l 'âge de sept ans est, à cet égard, à 
v ing t ans comme u n enfant de sept ans ; ceux au contraire qui n'ont subi l 'opéra
t ion que dans le temps de la p u b e r t é , ou u n peu plus tard, sont à peu près comme 
les autres hommes. 

I l y a des rapports singuliers, dont nous ignorons les causes, entre les parties de 
la géné ra t ion et celles de la gorge : les eunuques n'ont point de barbe; leur voix, 
quoique forte et p e r ç a n t e , n'est jamais d 'un ton grave; souvent les maladies secrètes 
se montrent à la gorge. La correspondance qu'ont certaines parties du corps hu

m a i n avec d'autres fo r t é loignées et fo r t d i f férentes , et q u i est i c i si marquée, 
pourrai t s'observer bien plus géné ra l emen t , mais on. ne fai t pas assez d'attention 
aux effets lorsqu'on ne soupçonne pas quelles en peuvent ê t re les causes ; c'est sans 
doute pour cette raison qu'on n'a jamais songé à examiner avec soin ces corres
pondances dans le corps humain , sur lesquelles cependant roule une grande partie 

du j eu de la machine animale. I l y a dans les femmes une grande correspondance 
entre la matrice, les mamelles et la t ê te ; combien n'en t rouverai t -on pas d'autres 
si les grands m é d e c i n s tournaient leurs vues de ce c ô t é - l à ? I l me para î t que cela 
serait p e u t - ê t r e plus ut i le que la nomenclature de l 'anatomie. Ne doi t -on pas être 

bien p e r s u a d é que nous ne c o n n a î t r o n s jamais les premiers principes de nos mou
vements ? Les vrais ressorts de notre organisation ne sont pas ces muscles, ces 

veines, ces a r t è res , ces nerfs, que l ' on décr i t avec tant d'exactitude et de soin ; i l 
existe, comme nous l'avons d i t , des forces in t é r i eu re s dans les corps organisés, qui 
ne suivent point du tout les lois de la m é c a n i q u e gross ière que nous avons imagi
née , et à laquelle nous voudrions tou t r édu i r e : au l ieu de chercher à concoure ces 
forces par leurs effets, on a t âché d'en écar te r j u s q u ' à l ' idée ; on a vou lu les bannir 
de la philosophie : elles ont reparu cependant, et avec plus d 'éclat que jamais, 
dans la gravi tat ion, dans les aff ini tés chimiques, dans les p h é n o m è n e s de l'électri

ci té, etc. Mais, m a l g r é leur évidence et leur un ive r sa l i t é , comme elles agissent à 
l ' in té r ieur , comme nous ne pouvons les atteindre que par le raisonnement, comme 
en u n m o t , elles é c h a p p e n t à nos yeux, nous avons peine à les admettre, nous 
voulons toujours juger par l ' extér ieur , nous nous imaginons que cet extérieur est 

tout, i l semble q u ' i l ne nous soit pas permis de p é n é t r e r au delà , et nous négligeons 
tout ce qui pourrai t nous y conduire. 

Les anciens, dont le génie é ta i t moins l imi t é -et la philosophie plus étendue, 
s ' é tonna ien t moins que nous des faits qu'ils ne pouvaient expliquer, ils voyaient 
mieux la nature telle qu'elle est ; une sympathie, une correspondance singulière 
n ' é t a i t pour eux qu 'un p h é n o m è n e , et c'est pour nous un paradoxe dès que nous 
ne pouvons le rapporter à nos p r é t e n d u e s lois du mouvement ; ils savaient que la 

nature opère par des moyens inconnus la plus grande partie de ses effets; Us étaient 
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bien p e r s u a d é s que nous ne pouvons pas faire l ' é n u m c r a t i o n de ces moyens et de 

ces ressources de la nature, q u ' i l est par c o n s é q u e n t impossible à l 'esprit h u m a i n 

de v o u l o i r l a l i m i t e r en la r é d u i s a n t à u n certain nombre de principes d'action et 

de moyens d ' o p é r a t i o n ; i l leur suffisait au contraire d'avoir r e m a r q u é u n certain 
nombre d'effets relatifs et du m ê m e ordre, pour constituer une cause. 

Qu'avec les anciens on appelle sympathie cette correspondance s ingu l i è r e des 

d i f f é ren te s parties du corps, ou qu'avec les modernes on la cons idè re comme u n 

rapport i n c o n n u dans l ' ac t ion des nerfs, cette sympathie ou ce rapport existe dans 

toute l ' é c o n o m i e animale, et Tonne saurait t rop s'appliquer à en observer les effets, 

si Ton veut perfectionner la t h é o r i e de la m é d e c i n e . Mais ce n'est pas i c i le l i eu 

de m ' é t e n d r e sur ce sujet i m p o r t a n t : j 'observerai seulement que cette correspon

dance entre la vo ix et les parties de la g é n é r a t i o n se r e c o n n a î t non-seulement 

dans les eunuques, mais aussi dans les autres hommes, et m ê m e dans les femmes ; 

la v o i x change dans les hommes à l 'âge de p u b e r t é , et les femmes q u i ont la voix 

for te , sont s o u p ç o n n é e s d'avoir plus de penchant à l 'amour, etc. 

Le premier signe de la p u b e r t é est une espèce d'engourdissement aux aines, 

q u i devient plus sensible lorsque Ton marche ou lorsque Ton plie le corps en 

avant ; souvent cet engourdissement est a c c o m p a g n é de douleurs assez vives dans 

toutes les jo intures des membres : ceci arrive toujours aux jeunes gens qu i tiennent 

u n peu du rachi t isme; tous ont é p r o u v é auparavant, ou é p r o u v e n t en m ô m e 

temps, une sensation jusqu'alors inconnue dans les parties qu i c a r a c t é r i s e n t le 

sexe ; i l s'y é lève une q u a n t i t é de petites p r o é m i n e n c e s d'une couleur b l a n c h â t r e ; 

ces petits boutons sont les germes d'une nouvelle product ion, de cette espèce 

de cheveux qu i doivent voi ler ces parties ; le son de la voix change ; i l devient 

rauque et i n é g a l pendant u n espace de temps assez long, ap rès lequel i l se t rouve 

plus ple in , plus a s s u r é , plus fo r t et plus grave q u ' i l n ' é t a i t auparavant. Ce change

ment est t r è s - s e n s i b l e dans les g a r ç o n s ; et s ' i l Test moins dans les f i l les , c'est 

parce que le son de leur vo ix est naturel lement plus aigu. 

Ces signes de p u b e r t é sont communs aux deux sexes, mais i l y en a de par t i 

culiers à chacun: l ' é r u p t i o n des menstrues, l'accroissement du sein, pour les 

femmes ; la barbe et l ' émi s s ion de la l iqueur s é m i n a l e pour les hommes. I l est 

v r a i que ces signes ne sont pas aussi constants les uns que les autres : la barbe, 

par exemple, ne p a r a î t pas toujours p r é c i s é m e n t au temps de la p u b e r t é ; i l y a 

m ê m e des nations en t i è r e s où les hommes n 'ont po in t de barbe, et i l n 'y a au 

.'contraire aucun peuple chez q u i la p u b e r t é des femmes ne soit m a r q u é e par l 'ac

croissement des mamelles. 

Dans toute l 'espèce humaine , les femmes ar r ivent à la p u b e r t é plus tô t que les 

m â l e s : mais, chez les d i f f é r en t s peuples, l ' âge de p u b e r t é est d i f fé ren t et semble 

d é p e n d r e en partie de la t e m p é r a t u r e du c l imat et de la qua l i t é des aliments. Dans 

les vil les et chez les gens a isés , les enfants a c c o u t u m é s à des nourr i tures succu

lentes et abondantes, a r r ivent plus t ô t à cet é ta t ; à la campagne et dans le pau

vre peuple les enfants sont plus t a rd i f s , parce qu'i ls sont m a l et trop peu nourr is ; 
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i l leur faut deux ou trois années de plus. Dans toutes les parties mér id iona les de 
l 'Europe et dans les villes, la plupart des filles sont pubères à douze ans et les 
garçons à quatorze; mais dans les provinces du Nord et dans les camnagnes, à 

peine les filles le sont-elles à quatorze et les garçons à seize. 
Si l 'on demande pourquoi les filles arrivent plus tô t à l 'é ta t de p u b e r t é que les 

ga rçons et pourquoi dans tous les climats, froids ou chauds, les femmes peuvent 
engendrer de meilleure heure que les hommes, nous croyons pouvoir satis

faire à cette question en r é p o n d a n t que, comme les hommes sont beaucoup plus 
grands et plus forts que les femmes, comme ils ont le corps plus solide, plus 

massif, les os plus durs, les muscles plus fermes, la chair plus compacte, on doit 
p r é s u m e r que le temps nécessa i re à l'accroissement de leur corps doit être plus 
long que le temps qu i est nécessa i re à l'accroissement de celui des femelles ; et 

comme ce ne peut ê t re qu ' ap rè s cet accroissement pris en entier, ou du moins en 
grande partie, que le superflu de la nourr i ture organique commence à être ren
voyé de toutes les parties du corps dans les parties de la g é n é r a t i o n des deux 

sexes, i l arrive que dans les femmes la nourr i ture est r envoyée plus tô t que dans 

les hommes, parce que leur accroissement se fait en moins de temps, puisqu'en 
total i l est moindre , et que les femmes sont r ée l l emen t plus petites que les 

hommes. 

Dans les climats les plus chauds de l'Asie, de l 'Af r ique et de l 'Amérique, la 
plupart des filles sont pubè res à dix et m ê m e à neuf ans ; l ' é cou lemen t périodique, 
quoique moins abondant dans ces pays chauds, pa ra î t cependant plus tôt que dans 

les pays froids : l ' intervalle de cet écou lemen t est à peu près le m ê m e dans toutes 

les nations, et i l y a sur cela plus de d ivers i té d ' ind iv idu à i nd iv idu que de peu

ple à peuple ; car, dans le m ê m e cl imat et dans la m ê m e nation, i l y a des 
femmes qu i tous les quinze jours sont sujettes au retour de cette évacuat ion na
turelle, et d'autres qu i ont j u s q u ' à c inq ou six semaines de l ibres; mais ordi
nairement l ' intervalle est d 'un mois, à quelques jours p r è s . 

La q u a n t i t é de l ' évacua t ion p a r a î t d é p e n d r e de la q u a n t i t é des aliments et de 

celle de la transpiration insensible. Les femmes qu i mangent plus que les autres 

et qui ne font point d'exercice, ont des menstrues plus abondantes ; celles des 

climats chauds, où la transpirat ion est plus grande que dans les pays froids, 

en ont moins. Hippocrate en avait es t imé la q u a n t i t é à la mesure de deux hémines , 

ce qu i fai t neuf onces pour le poids. I l est surprenant que cette estimation, qui a 

été faite en Grèce, ait été t r o u v é e trop forte en Angleterre, et qu'on ait pré

tendu la r édu i r e à trois onces et au-dessous. Mais i l faut avouer que les indices 
que l ' on peut avoir sur ce fa i t sont fo r t incertains : ce qu ' i l y a de sûr , c'est que 

cette q u a n t i t é varie beaucoup dans les d i f fé ren ts sujets et dans les différentes 

circonstances; on pourrai t peu t - ê t r e aller depuis une ou deux onces jus

qu ' à une l ivre et plus. La d u r é e de l ' écou lement est de trois, quatre ou cinq jours 

dans la plupart des femmes, et de six, sept et m ê m e hu i t dans quelques-unes. La 

surabondance de la nourr i ture et du sang est la cause maté r i e l l e des mens-
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trues ; les s y m p t ô m e s q u i p r é c è d e n t leur é c o u l e m e n t sont autant d'indices cer

tains de p l é n i t u d e , comme la chaleur, la tension, le gonflement, et m ê m e la 

douleur que les femmes ressentent, non-seulement dans les endroits m ê m e s o ù 

sont les r é s e r v o i r s et dans ceux qu i les avoisinent, mais aussi dans les mamelles : 

elles sont gonf l ée s , et l 'abondance du sang y est m a r q u é e par la couleur de leur 

a r éo l e , q u i devient alors plus foncée ; les yeux sont c h a r g é s , et au-dessous da 

l 'orbi te la peau prend une teinte de bleu ou de v io l e t ; les joues se colorent, la t ê te 

est pesante et douloureuse, et en g é n é r a l tout le corps est dans u n é t a t d'accable

ment c a u s é par la surcharge du sang. 

C'est o rd ina i rement à l 'âge de p u b e r t é que le corps achève de prendre son ac

croissement en hau teur ; les jeunes gens grandissent presque tout à coup de p l u 

sieurs pouces. Mais de toutes les parties du corps, celles où l'accroissement est le 

plus sensible, sont les parties de la g é n é r a t i o n dans l ' un et dans l 'autre sexe : mais 

cet accroissement n'est dans les m â l e s qu 'un d é v e l o p p e m e n t , une augmentat ion de 

volume, au l i eu que, dans les femelles, i l p rodu i t souvent u n r é t r éc i s s emen t , au 

quel on a d o n n é d i f f é r e n t s noms lorsqu'on a p a r l é des signes de la v i r g i n i t é . 

Les hommes, j a loux des p r i m a u t é s en tout genre, ont tou jours fa i t grand cas de 

tou t ce qu ' i ls ont c ru pouvoi r p o s s é d e r exclusivement et les premiers : c'est cette 

espèce de fol ie q u i a fa i t u n ê t re rée l de la v i r g i n i t é des filles. La v i r g i n i t é q u i est 

u n ê t re mora l , une ve r tu q u i ne consiste que dans la p u r e t é du c œ u r , est deve

nue u n objet physique dont tous les hommes se sont o c c u p é s : i ls ont é tab l i sur 

cela des opinions, des usages, des c é r é m o n i e s , des superstitions, et m ê m e des j u 

gements et des peines ; les abus les plus i l l ic i tes , les coutumes les plus d é s h o n -

n ê t e s , ont é té a u t o r i s é s ; on a soumis à l 'examen de matrones ignorantes, et ex
p o s é aux yeux de m é d e c i n s p r é v e n u s , les parties les plus secrè tes de la nature, 

sans songer qu'une pareille i n d é c e n c e est un attentat contre la v i r g i n i t é , que c'est 

la v io ler que de chercher à la r e c o n n a î t r e , que toute s i tuat ion honteuse, tou t é t a t i n 

d é c e n t dont une fille est obl igée de rougir i n t é r i e u r e m e n t , est une vraie dé f lo ra t ion . 

Je n v e s p è r e pas r é u s s i r à d é t r u i r e les p r é j u g é s r idicules qu 'on s'est f o r m é s sur ce 

su je t ; les choses q u i font plais i r à croire seront tou jours crues, quelque vaines 

et quelque d é r a i s o n n a b l e s qu'elles puissent ê t r e : cependant, comme dans une his

toire o n rapporte non-seulement la suite des é v é n e m e n t s et les circonstances des 

f a i t s , mais aussi l 'or igine des opinions et des erreurs dominantes, j ' a i c ru 

que dans l 'h is toire de l 'homme je ne pourrais me dispenser de parler de l ' idole 

favor i te à laquelle i l sacrifie, d'examiner quelles peuvent ê t re les raisons de son 

culte, et de rechercher si la v ig in i t é est u n ê t re rée l , ou si ce n'est qu'une d iv in i t é 

fabuleuse. 

Fallope, Vésa l e , Diemerbroek, Riolan, B a r t h o l i n Eeister, Ruysch et quelques 

autres anatomistes, p r é t e n d e n t que la membrane de l ' hymen est une partie r é e l 

lement existante, q u i do i t ê t r e mise au nombre des parties de la g é n é r a t i o n des 

femmes, et i ls disent que cette membrane est charnue ; qu'elle est fo r t mince dans 

les enfants, plus épa i s se dans les filles adultes; qu'elle est s i tuée au-dessous de 
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l 'orifice de l ' u rè t re ; qu'elle ferme en partie l ' en t rée du vagin; que cette membrane 
est percée d'une ouverture ronde quelquefois longue, etc. ; que l 'on pourrait à 
peine y faire passer un pois dans l'enfance, et une fgrosse fève dans l 'âge de pu 
ber té . L 'hymen , selon W i n s l o w , est un repl i membraneux plus ou moins circu
laire, plus ou moins large, plus ou moins égal , quelquefois semi-lunaire, qui laisse 
une ouverture t r è s -pe t i t e dans les unes, plus grande dans les autres, etc. A m -
broise P a r é , Du Laurens, Graaf, Pinseus, Dionis, Mauriceau, Pa l fyn , et plusieurs 
autres anatomistes aussi fameux et tout au moins aussi accrédi tés que les premiers 
que nous avons ci tés , soutiennent au contraire que la membrane de l'hymen 
n'est qu'une ch imère , que cette partie n'est point naturelle aux fil les, et ils s'éton
nent de ce que les autres en ont par lé comme d'une chose réel le et constante : ils 
opposent une mul t i tude d 'expér iences par lesquelles ils se sont assurés que cette 
membrane n'existe pas ordinairement; i ls rapportent les observations qu'ils 
ont faites sur u n grand nombre de filles de di f férents âges , qu'i ls ont disséquées, 
et dans lesquelles i ls n 'ont pu trouver cette membrane : ils avouent seulement 
qu'ils ont v u quelquefois, mais bien rarement, une membrane qu i unissait des 
p r o t u b é r a n c e s charnues, qu'ils ont appelées caroncules myrtiformes; mais ils sou-» 
tiennent que cette membrane éta i t contre l 'é tat naturel . Les anatomistes ne sont 
pas plus d'accord entre eux sur la qua l i t é et le nombre de ces caroncules : sont-
elles seulement des rugos i tés du vagin? sont-elles des parties distinctes et sépa
rées ? sont-elles des restes de la membrane de l 'hymen ? le nombre en est-il con
stant? n 'y en a - t - i l qu'une seule ou plusieurs dans l 'é ta t de v i r g i n i t é ? Chacune de 
ces questions a été faite, et chacune a été réso lue d i f f é r e m m e n t . 

Cette con t ra r i é té d'opinions sur un fa i t qu i dépend d'une simple inspection, 
prouve que les hommes ont vou lu trouver dans la nature ce qu i n 'é ta i t que dans 
leur imagination, puisqu ' i l y a plusieurs anatomistes qu i disent de bonne fo i qu'ils 
n 'ont jamais t r o u v é d 'hymen n i de caroncules dans les filles qu'ils ont disséquées, 
m ê m e avant l 'âge de p u b e r t é , puisque ceux q u i soutiennent au contraire que cette 
membrane et ces caroncules existent, avouent en m ê m e temps que ces parties ne 
sont pas toujours les m ê m e s ; qu'elles varient de forme, de grandeur et de consis
tance, dans les d i f férents sujets; que souvent au l ieu d 'hymen i l n 'y a qu'une ca
roncule; que d'autres fois i l y en a deux ou plusieurs r éun ie s par une membrane; 
que l 'ouverture de cette membrane est de d i f fé ren te forme, etc. Quelles sont les 
conséquences qu'on doit t i rer de toutes ces observations ? Qu'en peut-on conclure, 

sinon que les causes du p r é t e n d u r é t r éc i s semen t de l 'ent rée du vagin ne sont pas 
constantes, et que, lorsqu'elles existent, elles n 'ont tout au plus qu 'un effet passa
ger, qu i est susceptible de d i f férentes modifications ? L'anatomie laisse, comme 
l 'on voi t , une incertitude en t i è re sur l'existence de cette membrane de l 'hymen et 
de ces caroncules; elle nous permet de rejeter ces signes de la v i rg in i t é , non-seule

ment comme incertains, mais m ê m e comme imaginaires. I l en est de m ê m e d'un 
autre signe plus ordinaire, mais qui cependant est tout aussi équ ivoque : c'est le 

sang r é p a n d u , On a c ru dans tous les temps que l 'effusion du sang éta i t une preuve 
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réeRe de la v i r g i n i t é ; cependant i l est é v i d e n t que ce p r é t e n d u signe est n u l dans 

toutes les circonstances où l ' en t r ée du vag in a pu ê t r e r e l â c h é e ou di la tée na tu re l 

lement. Aussi toutes les filles, quoique n o n dé f lo rées , ne r é p a n d e n t pas du sang ; 

d'autres q u i le sont en effet ne laissent pas d'en r é p a n d r e : les unes en donnent 

abondamment et plusieurs fois , d'autres t r è s - p e u et une seule fois, d'autres po in t 

d u tout ; cela d é p e n d de l ' âge , de la s a n t é , de la conformat ion et d 'un grand nombre 

d'autres circonstances : nous nous contenterons d'en rapporter quelques-unes, en 

m ê m e temps que nous t â c h e r o n s de d é m ê l e r sur quoi peut ê t re f o n d é tout ce qu'on 

raconte des signes physiques de le v i rg in i t é . 

I l arr ive dans les parties de l ' un et de l 'autre sexe u n changement c o n s i d é r a b l e 

dans le temps de la p u b e r t é . Celles de l 'homme prennent u n p rompt accroissement, 

et ordinairement elles arr ivent en moins d 'un an ou deux à l 'é ta t où elles d o i 

vent rester pour tou jours . Celles de la femme croissent aussi dans le m ê m e temps 

de la p u b e r t é ; les nymphes surtout, q u i é t a i e n t auparavant presque insensibles, 

deviennent plus grosses, plus apparentes, et m ê m e elles excèden t quelquefois les 

dimensions ordinaires; l ' é c o u l e m e n t pé r i od ique arrive en m ê m e temps, et toutes 

ces parties se t rouvant gonf lées par l 'abondance du sang, et é t a n t dans u n état d'ac

croissement, elles se t u m é f i e n t , elles se serrent mutuel lement , et elles s'attachent 

les unes aux autres dans tous les points où elles se touchent i m m é d i a t e m e n t : l ' o 

r i f ice d u vag in se t rouve ainsi plus r é t r é c i q u ' i l ne l ' é t a i t , quoique le vag in l u i -

m ê m e ait pris aussi de l'accroissement dans le m ê m e temps. L a forme de ce 

r é t r é c i s s e m e n t do i t , comme l ' on vo i t , ê t re f o r t d i f f é ren te dans les d i f f é ren t s sujets 

et dans les d i f f é ren t s degrés de l'accroissement de ces parties ; aussi p a r a î t - i l , par 

ce qu'en disent les anatomistes, q u ' i l y a quelquefois quatre p r o t u b é r a n c e s ou caron

cules, quelquefois t rois ou deux, et que souvent i l se t rouve une espèce d'anneau 

c i rcu la i re ou semi-lunaire, ou bien u n froncement, une suite de petits pl is : mais 

ce q u i n'est pas d i t par les anatomistes, c'est que, quelque forme que prenne ce 

r é t r é c i s s e m e n t , i l n 'arr ive que dans le temps de la p u b e r t é . Les petites filles que 

j ' a i eu occasion de v o i r d i s s é q u e r n'avaient r i en de semblable; et ayant recuei l l i 

des faits sur ce sujet , j e puis avancer que, quand elles ont commerce avec les 

hommes avant la p u b e r t é , i l n 'y a aucune effusion de sang, pourvu q u ' i l n 'y ait 

pas une dispropor t ion t rop grande ou des efforts t rop brusques : au contraire , 

lorsqu'elles sont en pleine p u b e r t é et dans le temps de l'accroissement de ces parties, 

R y a t r è s - s o u v e n t effusion de sang pour peu qu 'on y touche, surtout si elles ont 

de l ' embonpoint et si les règles vont bien ; car celles q u i sont maigres ou q u i ont 

des fleurs blanches n 'ont pas ordinairement cette apparence de v i r g i n i t é . E t ce q u i 

prouve é v i d e m m e n t que ce n'est en effet qu'une apparence trompeuse, c'est qu'elle 

se r épè t e m ê m e plusieurs fois , et a p r è s des intervalles de temps assez c o n s i d é r a 

bles : une i n t e r rup t ion de quelque temps fa i t r e n a î t r e cette p r é t e n d u e v i r g i n i t é ; et 

i l est certain qu'une jeune personne q u i , dans les p r e m i è r e s approches, a u r a r é -

pandu beaucoup de sang, en r é p a n d r a encore a p r è s une absence, quand m ê m e le 

premier commerce aurai t d u r é plusieurs mois , et q u ' i l aurait été aussi i n t i m e et ' 
Y# 34 
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aussi f r é q u e n t qu'on le peut supposer. Tant que le corps prend de l'accroissement, 
l 'effusion du sang peut se répéter , pourvu qu ' i l y ait une in ter rupt ion de commerce 
assez longue pour donner le temps aux parties de se r é u n i r et de reprendre leur 

premier é ta t ; et i l est a r r ivé plus d'une fois que des filles qu i avaient eu plus d'une 
faiblesse, n 'ont pas laissé de donner ensuite à leur m a r i cette preuve de leur v i rg i 
n i t é , sans autre artifice que celui d'avoir r e n o n c é pendant quelque temps à l e u r c o m -
merce i l lég i t ime. Quoique nos m œ u r s aient rendu les femmes trop peu sincères sur 
cet article, i l s'en est t rouvé plus d'une qu i ont avoué les faits que je viens de rap
porter : i l y en a dont la p r é t e n d u e v i rg in i té s'est renouvelée j u s q u ' à quatre et même 
cinq fois dans l'espace de deux ou trois ans. I l faut cependant convenir que ce 
renouvellement n'a qu 'un temps; c'est ordinairement de quatorze à dix-sept, ou de 
quinze à d ix -hu i t ans : dès que le corps a achevé de prendre son accroissement, 
les choses demeurent dans l 'état où elles sont, et elles ne peuvent para î t re diffé
rentes qu'en employant des secours é t r ange r s et des artifices dont nous nous dis
penserons de parler. 

Ces filles dont la v i rg in i t é se renouvelle, ne sont pas en aussi grand nombre que 
celles à qu i la nature a r e f u s é cette espèce de faveur : pour peu qu ' i l y ait du déran

gement dans la san té , que l ' écou lement pé r iod ique se montre mal et difficilement, 
que les parties soient t rop humides et que les fleurs blanches viennent à les relâ
cher, i l ne se fai t aucun ré t réc i ssement , aucun froncement. Ces parties prennent 

de l'accroissement : mais é tan t continuellement h u m e c t é e s , elles n 'acquièrent pas 
assez de fe rme té pour se r é u n i r ; i l ne se forme n i caroncules, n i anneau, n i plis; 

l 'on ne trouve que peu d'obstacles aux p remiè re s approches, et elles se font sans 
aucune effusion de sang. 

Rien n'est donc plus c h i m é r i q u e que les p r é j u g é s des hommes à cet égard , et 
r ien de plus incertain que ces p r é t e n d u s signes de la v i rg in i t é du corps. Une jeune 
personne aura commerce avec u n homme avant l 'âge de p u b e r t é , et pour la pre
m i è r e fois cependant elle ne donnera aucune marque de cette v i rg in i t é : ensuite la 
m ê m e personne, après quelque temps d ' in terrupt ion, lorsqu'elle sera arrivée à la 
pube r t é , ne manquera guère , si elle se porte bien, d'avoir tous ces signes et de ré

pandre du sang dans de nouvelles approches ; elle ne deviendra pucelle qu'après 
avoir perdu sa v i r g i n i t é , elle pourra m ê m e le devenir plusieurs fois de suite et 

aux m ê m e s conditions : une autre, au contraire, q u i sera vierge, en effet, ne sera 

pas pucelle, ou du moins n'en n'aura pas la moindre apparence. Les hommes de
vraient donc bien se t ranquil l iser sur tout cela, au l ieu de se l ivrer , comme ils le 

font souvent, à des soupçons injustes ou à de fausses joies, selon ce qu'ils s'ima
ginent avoir r encon t r é . 

Si l 'on voulai t avoir u n signe év iden t et in fa i l l ib le de v i rg in i t é pour les filles, i l 
faudrait le chercher pa rmi les nations sauvages et barbares qu i , n'ayant point de 
sentiment de vertu et d'honneur à donner à leurs enfants par une bonne éduca
t ion , s'assurent de la chas te té de leurs filles par u n moyen que leur a suggéré la 

gross ière té de leurs m œ u r s . Les É t h i o p i e n s et plusieurs autres peuples de l 'Afrique, 
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les habi tants d u P é g u et de l 'Arabie P ê t r ê e , et quelques autres nations de l 'Asie , 

a u s s i t ô t que leurs filles sont n é e s , rapprochent par une sorte de couture les parties 

que la nature a séparées , et ne laissent l ibre que l'espace q u i est néces sa i r e pour les 

é c o u l e m e n t s naturels : les chairs a d h è r e n t peu à peu, à mesure que l 'enfant prend 

son accroissement, de sorte que l ' on est obl igé de les sépa re r par une inc is ion , lors

que le temps d u mariage est a r r i v é . On d i t qu ' i ls emploient pour cette i n f i b u l a t i o n 

des femmes u n fil d 'amiante, parce que cette m a t i è r e n'est pas sujette à la cor rupt ion . 

I l y a certains peuples qu i passent seulement u n anneau. Les femmes sont soumises, 

comme les filles, à cetusage outrageant pour la v e r t u ; on les force de m ê m e à por

ter u n anneau : la seule d i f f é rence est que celui des filles ne peut s ' ô t e r e t que celui 

des femmes a une espèce de serrure dont le m a r i seul a la clef. Mais pourquoi citer 

des nations barbares, lorsque nous avons de pareils exemples aussi p r è s de nous ? 

L a dé l i ca tes se dont quelques-uns de nos voisins se piquent sur l a c h a s t e t é de 

leurs femmes est-elle autre chose qu'une jalousie brutale et c r imine l le ? 

Quel contraste dans les m œ u r s des d i f f é ren te s nations ! quelle c o n t r a r i é t é dans 

l eu r f a ç o n de penser ! Aprè s ce que nous venons de rapporter sur le cas que la p l u 

par t des hommes fon t de la v i r g i n i t é , sur les p r é c a u t i o n s qu' i ls prennent et sur les 

moyens honteux qu ' i l s se sont av isés d'employer pour s'en assurer, imaginera i t -

on que d'autres peuples la m é p r i s e n t , et qu ' i l s regardent comme u n ouvrage servile 

la peine q u ' i l f au t prendre pour l ' ô t e r ? 

L a supersti t ion a p o r t é certains peuples à céder les p r é m i c e s des vierges aux 

p r ê t r e s de leurs idoles, ou à en faire une espèce de sacrifice à l ' idole m ê m e . Les 

p r ê t r e s d u royaume de Cochin et de Calicut jouissent de ce dro i t , et chez les Cana

riens de Goa, les vierges sont p r o s t i t u é e s , de g ré ou de force, par leurs plus proches 

parents, à une idole de fer : la supersti t ion aveugle de ces peuples leur f a i t c o m 

met t re ces excès dans des vues de re l ig ion . Des vues purement humaines en ont 

e n g a g é d'autres à l i v r e r avec empressement leurs filles à leurs chefs, à leurs m a î 

tres, à leurs seigneurs : les habitants des î les Canaries, du royaume de Congo, 

prost i tuent leurs filles de cette f a ç o n sans qu'elles soient d é s h o n o r é e s . C'est à 

peu p rè s la m ê m e chose en Turquie et en Perse, et dans plusieurs autres pays de 

l 'Asie et de l ' A f r i q u e , où les plus grands seigneurs se t rouvent trop h o n o r é s de rece

vo i r de la m a i n de leur m a î t r e les femmes dont i l s'est d é g o û t é . 

A u royaume d'Aracan et aux î les Phi l ippines , u n homme se croirai t d é s h o n o r é 

s ' i l épousa i t une fille q u i n ' e û t pas é té déf lorée par u n autre ; et ce n'est q u ' à p r i x 

d'argent que l ' on peut engager quelqu 'un à p r é v e n i r l ' époux . Dans la province de 

Thibe t , les m è r e s cherchent des é t r a n g e r s et les pr ient ins tamment de mettre leurs 

filles en é t a t de t rouver des maris . Les Lapons p r é f è r e n t aussi les filles q u i ont eu 

commerce avec des é t r a n g e r s : i ls pensent qu'elles ont plus de m é r i t e que les autres, 

puisqu'elles ont su plaire à des hommes qu ' i ls regardent comme plus connaisseurs 

et meil leurs juges de la b e a u t é qu'i ls ne le sont e u x - m ê m e s . A Madagascar et dans 

quelques autres pays, les filles les plus l ibert ines et les plus d é b a u c h é e s sont celles 

q u i sont le plus t ô t m a r i é e s . Nous pourr ions donner plusieurs autres exemples de 
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ce goût singulier, qui ne peut venir que de la gross ièreté ou de la dépravat ion 
des moeurs. 

L 'é ta t naturel des hommes après la p u b e r t é est celui du mariage ; un homme ne 
doit avoir qu'une femme, comme une femme ne doit avoir qu 'un homme; cette lo i 
est celle de la nature, puisque le nombre des femelles est à peu près égal à celui des 
m â l e s : ce ne peut donc ê t re qu'en s 'é lo ignant du droi t naturel , et p a r l a plus injuste 
de toutes les tyrannies, que les hommes ont é tabl i des lois contraires. La raison, 
l ' h u m a n i t é , la justice r éc l amen t contre ces sérails odieux, où l 'on sacrifie à la pas
sion brutale ou déda igneuse d 'un seul homme, la l iber té et le c œ u r de plusieurs 
femmes dont chacune pourrait faire le bonheur d 'un autre homme. Ces tyrans du 
genre humain en sont-ils plus heureux? env i ronnés d'ennuques et de femmes, 

inuti les à eux-mêmes et aux autres hommes, i ls sont assez punis, i ls ne voient que 

les malheureux qu'i ls ont faits. 
Le mariage, tel q u ' i l est é tabl i chez nous et chez les autres peuples raisonnables 

et religieux, est donc l 'état qu i convient à l 'homme, et dans lequel i l doit faire 
usage des nouvelles facul tés qu ' i l a acquises par la p u b e r t é , q u i l u i deviendraient 
à charge, et m ê m e quelquefois funestes, s ' i l s'obstinait à garder le célibat. Le trop 
long sé jour de la l iqueur séminale dans ses réservoi rs peut causer des maladies 
dans l ' un et dans l 'autre sexe, ou du moins des i r r i ta t ions si violentes, que la raison 
et la religion seraient à peine suffisantes pour rés is ter à ces passions impétueuses; 

elles rendraient l 'homme semblable aux animaux, q u i sont fur ieux et indomptables 
lorsqu'ils ressentent ces impressions. 

L'effet ex t r ême de cette i r r i t a t i on dans les femmes est la fureur u té r ine ; c'est 
une espèce de manie qu i leur trouble l 'esprit et leur pte toute pudeur; les discours 

les plus lascifs, les actions les plus indécen tes , accompagnent cette triste maladie 
et en décèlent l 'origine. J'ai v u , et je l ' a i v u comme u n p h é n o m è n e , une fille de 

douze ans, t r è s -b rune , d 'un teint v i f et fo r t coloré , d'une petite taille, mais déjà 

fo rmée , avec de la gorge et de l 'embonpoint, faire les actions les plus indécentes 

au seul aspect d 'un homme ; r i en n ' é ta i t capable de l 'en e m p ê c h e r , n i la présence 

de sa m è r e , n i les remontrances, n i les c h â t i m e n t s : elle ne perdait cependant pas la 

ra ison; et son accès, qui étai t m a r q u é au point d'en être affreux, cessait dans le 

moment qu'elle demeurait seule avec des femmes. Aristote p r é t e n d que c'est à cet 
âge que l ' i r r i t a t i on est la plus grande, et qu ' i l faut garder le plus soigneusement 

les filles. Cela peut ê t re v ra i pour le cl imat où i l v i v a i t ; mais i l p a r a î t que dans les 

pays plus froids, le t e m p é r a m e n t des femmes ne commence à prendre de l'ardeur 
que beaucoup plus tard. 

Lorsque la fureur u té r ine est à u n certain degré , le mariage ne la calme point : 

i l y a des exemples de femmes qu i en sont mortes. Heureusement la force de la 

nature cause rarement toute seule ces funestes passions, lors m ê m e que le tempé
rament y est disposé ; i l faut, pour qu'elles arrivent à cette ex t r émi t é , le concours 

de plusieurs causes, dont la principale est une imaginat ion a l lumée par le feu des 

conversations licencieuses et des images obscènes . Le t e m p é r a m e n t opposé est i n f i -
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n i m e n t plus c o m m u n p a r m i les femmes; la p lupar t sont naturel lement froides, ou 

t ou t au moins fo r t t ranqui l les sur le physique de cette passion. I l y a aussi des 

hommes auxquels la c h a s t e t é ne coû te r i e n ; j ' e n ai connu q u i jouissaient d'une 

bonne s a n t é , et q u i avaient at teint l 'âge de v i n g t - c i n q et trente ans, sans que l a 

nature leur eû t fa i t sentir des besoins assez pressants pour les d é t e r m i n e r à les sa
t isfaire en aucune f a ç o n . 

A u reste les excès sont plus à craindre que la continence. Le nombre des hommes 

i m m o d é r é s est assez grand pour en donner des exemples : les uns ont perdu la 

m é m o i r e , les autres ont é té p r ivés de la vue, d'autres sont devenus chauves, d 'au

tres ont pé r i d ' é p u i s e m e n t ; l a sa ignée est, comme l 'on sait, morte l le en parei l cas. 

Les personnes sages ne peuvent t rop avert ir les jeunes gens du to r t i r r é p a r a b l e 

qu ' i l s f o n t à leur s a n t é : combien n ' y en a - t - i l pas q u i cessent d ' ê t re hommes, ou 

du moins q u i cessent d'en avoir les f acu l t é s , avant l 'âge de trente ans ! combien d'au

tres prennent à quinze et à d i x - h u i t ans les germes d'une maladie honteuse et sou

vent incu rab le ! 

Nous avons d i t que c 'é ta i t à l ' âge de p u b e r t é que le corps achevait de prendre 

son accroissement. I l arr ive assez souvent dans la jeunesse que de longues mala

dies fon t grandir beaucoup plus qu 'on ne grandirai t si l ' on é ta i t en s a n t é : cela 

v ient , à ce que je crois, de ce que les organes e x t é r i e u r s de la g é n é r a t i o n é t a n t sans 

act ion pendant tout le temps de la maladie, la nour r i tu re organique n ' y arr ive pas, 

parce qu'aucune i r r i t a t i o n ne l ' y d é t e r m i n e , et que ces organes é t an t dans u n é ta t 

de faiblesse et de langueur, ne fon t que peu ou poin t de séc ré t ion de l iqueur s é m i 

na le ; d è s lors ces parties organiques, restant dans la masse du sang, doivent con

t inuer à déve loppe r les e x t r é m i t é s des os, à peu p r è s comme i l arrive dans les eunu

ques: aussi vo i t -on t r è s - s o u v e n t des jeunes gens, a p r è s de longues maladies, 

ê t r e beaucoup plus grands, mais plus m a l faits qu' i ls n ' é t a i e n t ; les uns deviennent 

contrefaits des jambes, d'autres deviennent bossus, etc., parce que les e x t r é m i t é s 

encore ductiles de leurs os se sont déve loppées plus q u ' i l ne fa l la i t par le superflu 

des m o l é c u l e s organiques, q u i , dans u n é ta t de s an t é , n 'aurai t é té e m p l o y é q u ' à 

fo rmer la Rqueur s é m i n a l e . 
L 'ob je t d u mariage est d 'avoir des enfants ; mais quelquefois cet objet ne se t rouve 

pas r e m p l i . Dans les d i f f é r en t e s causes de la s té r i l i té , i l y en a de communes aux 

hommes et aux femmes ; mais, comme elles sont plus apparentes dans les hommes, 
on les leur at t r ibue pour l 'ordinaire . L a s tér i l i té est causée dans l ' un et dans l 'autre 

sexe, ou par u n d é f a u t de conformat ion ou par u n vice accidentel dans les orga

nes. Les d é f a u t s de conformat ion les plus essentiels dans les hommes arr ivent aux 

testicules ou aux muscles é r e c t e u r s . L a fausse di rec t ion du canal de l ' u r è t r e , q u i 

quelquefois est d é t o u r n é à côté ou m a l pe rcé , est aussi u n d é f a u t contraire à la gé 

n é r a t i o n , mais i l faudra i t que ce canal f û t s u p p r i m é en entier pour la rendre impos

s ible : l ' a d h é r e n c e du p r é p u c e par le moyen du f r e i n peut ê t r e co r r igée : et d 'ail leurs 

ce n'est pas u n obstacle insurmontable . Les organes des femmes peuvent aussi ê t r e 

m a l f o r m é s : l a matrice toujours f e r m é e ou toujours ouverte serait u n d é f a u t éga-
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lement contraire à la généra t ion , Mais la cause de s tér i l i té la plus ordinaire aux 
hommes et aux femmes, c'est l ' a l té ra t ion d e l à l iqueur sémina le dans les testicules. 
On peut se souvenir de l'observation de Val l i sn ier i que j ' a i citée ci-devant, qui 
prouve que les liqueurs des testicules des femmes é t an t corrompues, elles demeu
rent stéri les . I l en est de m ê m e de celles de l 'homme : si la sécré t ion par laquelle 
se forme la semence est viciée, cette l iqueur ne sera plus féconde ; et quoiqu 'à 
l ' ex tér ieur tous les organes de part et d'autre paraissent bien disposés , i l n 'y aura 

aucune production. 
Dans les cas de s tér i l i té , on a souvent employé d i f fé ren ts moyens pour reconnaî

tre si le dé fau t venait de l 'homme ou de la femme : l ' inspection est le premier de 
ces moyens, et i l suffit en effet, si la s tér i l i té est causée par u n dé fau t extérieur de 
conformation ; mais si les organes dé fec tueux sont dans l ' in té r ieur du corps, alors 
on ne r econna î t le dé fau t des organes que par la nul l i té des effets. I l y a des hommes 
qui , à la p remiè re inspection, paraissent ê t re bien c o n f o r m é s , auxquels cependant 
le v ra i signe de la bonne conformation manque absolument; i l y en a d'autres 
qu i n'ont ce signe que si imparfaitement ou si rarement, que c'est moins un signe 
certain de la v i r i l i té qu 'un indice équ ivoque de l 'impuissance. 

Tout le monde sait que le m é c a n i s m e de ces parties est i ndépendan t de la vo
lon té ; on ne commande point à ces organes ; l ' âme ne peut les régir : c'est du corps 
humain la partie la plus animale ; elle agit en effet par une espèce d'instinct dont 
nous ignorons les vraies causes. Combien de jeunes gens élevés dans la pureté , et 
vivant dans la plus parfaite innocence et dans l 'ignorance totale des plaisirs, ont 

ressenti les impressions les plus vives, sans pouvoir deviner quels en étaient la 
cause et l 'objet! Combien de jeunes gens au contraire demeurent dans la plus froide 
langueur m a l g r é tous les efforts de leurs sens et de leur imaginat ion, ma lg ré la pré
sence des objets, m a l g r é tous les secours de l 'ar t de la d é b a u c h e ! 

Cette partie de notre corps est donc moins à nous qu'aucune autre; elle agit ou 
elle languit sans notre part icipation; ses fonctions commencent et finissent dans 
de certains temps, à u n certain âge : tout cela se fa i t sans nos ordres, et souvent 
contre notre consentement. Pourquoi donc l 'homme ne t r a i t e - t - i l pas cette partie 
comme rebelle, ou du moins comme é t rangère ? pourquoi semble-t-i l l u i obé i r ? 
est-ce parce qu ' i l ne peut l u i commander? 

Sur quel fondement é ta ien t donc appuyées ces lois si peu réf léchies dans le prin
cipe et si déshonnê tes dans l ' exécu t ion? Comment le congrès a - t - i l pu être ordonné 

par des hommes q u i doivent se conna î t r e e u x - m ê m e s et savoir que r ien ne dépend 
moins d'eux que l 'act ion de ces organes, par des hommes q u i ne pouvaient ignorer 
que toute émot ion de l ' âme , et surtout la honte, sont contraires à cet état , et que la 

publ ic i té et l 'appareil seul de cette ép reuve é ta ien t plus que suffisants pour qu'elle 
f û t sans succès ? 

A u reste, la s tér i l i té vient plus souvent des femmes que des hommes, lorsqu'i l 

n 'y a aucun dé fau t de conformation à l ' e x t é r i e u r ; car, i n d é p e n d a m m e n t de l'effet 

des fleurs blanches, qui , quand elles sont continuelles, doivent causer ou du moins 
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occasionner la s té r i l i t é , i l me p a r a î t q u ' i l y a une autre cause à laquelle on n'a pas 
fa i t a t tent ion. 

Ori a v u par mes e x p é r i e n c e s (chap. V I ) que les testicules des femelles donnent 

naissance à des espèces de t u b é r o s i t é s naturelles que j ' a i appe lées corps glanduleux: 
ces corps, q u i croissent peu à peu, et q u i servent à filtrer, à perfectionner, et à 

contenir la l iqueur s é m i n a l e , sont dans u n é ta t de changement cont inuel ; i ls com

mencent par grossir au-dessous de la membrane du testicule ; ensuite i ls la percent, 

i ls se gonf lent ; leur e x t r é m i t é s'ouvre d ' e l l e - m ê m e , elle laisse dist i l ler la l iqueur 

s é m i n a l e pendant u n certain temps ; a p r è s quoi ces corps glanduleux s'affaissent 

peu à peu, se d e s s è c h e n t , se resserrent, et s ' ob l i t è ren t en f in presque e n t i è r e m e n t ; 

i ls ne laissent qu'une petite cicatrice r o u g e â t r e à l 'endroi t où ils avaient pris nais

sance. Ces corps glanduleux ne sont pas s i tô t é v a n o u i s q u ' i l en pousse d'autres, et 

m ê m e pendant l 'affaissement des premiers i l s'en forme de nouveaux, en sorte que 

les testicules des femelles sont dans u n é ta t de t r ava i l cont inuel ; i ls é p r o u v e n t des 
changements et des a l t é r a t i o n s cons idé r ab l e s . Pour peu q u ' i l y ait donc de d é r a n 
gement dans cet organe, soit par l ' é p a i s s i s s e m e n t des l iqueurs, soit par la faiblesse 
des vaisseaux, i l ne pourra plus faire ses fonct ions : i l n ' y aura plus de séc ré t i qn de 

l iqueur s é m i n a l e : ou b ien cette m ê m e l iqueur sera a l t é rée , v ic iée , corrompue; ce 

q u i causera n é c e s s a i r e m e n t la s té r i l i t é . 

I l arr ive quelquefois que la conception devance les signes de la p u b e r t é : i l 

y a beaucoup de femmes qu i sont devenues m è r e s avant que d'avoir eu la moindre 

marque de l ' é c o u l e m e n t na ture l à leur sexe ; i l y en a m ê m e quelques-unes q u i , 

sans ê t r e jamais sujettes à cet é c o u l e m e n t p é r i o d i q u e , ne laissent pas d'engendrer; 

on peut en t rouver des exemples dans nos climats, sans les chercher jusque dans le 

Brés i l , où des nations e n t i è r e s se p e r p é t u e n t , d i t -on , sans qu'aucune femme ait 
d ' é c o u l e m e n t p é r i o d i q u e . Ceci prouve encore bien clairement que le sang des 

menstrues n'est qu'une m a t i è r e accessoire à la g é n é r a t i o n , qu'elle peut ê t re sup

p léée , que l a m a t i è r e essentielle et néce s sa i r e est la l iqueur s é m i n a l e de chaque 

i n d i v i d u . On sait aussi que la cessation des règ les , q u i arrive ordinairement à qua

rante ou cinquante ans, ne met pas toujours les femmes hors d ' é t a t de concevoir; 

i l y en a q u i ont c o n ç u à soixante et soixante-dix ans, et m ê m e dans u n âgé plus 

avancé . On regardera, si l ' on veut ces exemples, quoique assez f r é q u e n t s , comme 

des exceptions à la r è g l e ; mais ces exceptions suffisent pour faire vo i r qne la m a 

t i è re des menstrues n'est pas essentielle à la g é n é r a t i o n . 

Dans le cours ordinaire de la nature, les femmes ne sont en é ta t de concevoir 

q u ' a p r è s la p r e m i è r e é r u p t i o n des règ les , et la cessation de cet é c o u l e m e n t à u n 

certain âge les rend s tér i les pour le reste de leur vie. L ' âge auquel l 'homme peut 

engendrer n'a pas de termes aussi m a r q u é s : i l faut que le corps soit parvenu à u n 

certain deg ré d'accroissement pour que la l iqueur s é m i n a l e soit produite ; i l faut 

p e u t - ê t r e u n plus grand d e g r é d'accroissement pour que l ' é l a b o r a t i o n de cette 

l iqueur soit parfai te : cela arrive ordinairement entre douze et d i x - h u i t an?. Mais 

l ' âge où l 'homme cesse d ' ê t r e en é ta t d'engendrer ne semble pas ê t r e d é t e r m i n é 
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par la nature : à soixante ou soixante-dix ans, lorsque la vieillesse commence à 
énerver le corps, la l iqueur sémina le est moins abondante, et souvent elle n'est 

plus prolif ique ; cependant on a plusieurs exemples de vieillards qu i ont engendré 
j u s q u ' à quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans : les recueils d'observations sont 

remplis de faits de cette espèce. 
I l y a aussi des exemples d é j e u n e s garçons qui ont e n g e n d r é à l 'âge de neuf, 

dix et onze ans, et de petites filles qui ont conçu à sept, hu i t et neuf ans : mais 
ces faits sont ex t r êmemen t rares, et on peut les mettre au nombre des phénomè
nes singuliers. Le signe extér ieur de la v i r i l i té commence dans la première en
fance : mais cela seul ne suffit pas : i l faut de plus la production de la liqueur 
sémina le pour que la généra t ion s'accomplisse, et cette product ion ne se fait que 

quand le corps a pris la plus grande partie de son accroissement. La première 
émiss ion est ordinairement accompagnée de quelque douleur, parce que la liqueur 

n'est pas encore bien fluide ; elle est d'ailleurs en t rès-pet i te quan t i t é , et presque 
toujours inféconde dans le commencement de la p u b e r t é . 

Quelques auteurs ont i nd iqué deux signes pour r e c o n n a î t r e si une femme a 
conçu : le premier est un saisissement ou une sorte d ' é b r a n l e m e n t qu'elle ressent, 
disent-ils, dans tout le corps au moment de la conception, et qu i m ê m e dure pen

dant quelques jours ; le second est pris de l 'orif ice de la matrice, qu'ils assurent 

être en t i è remen t f e rmé après la conception : mais i l me pa ra î t que ces signes sont 
au moins bien équivoques , s'ils ne sont pas imaginaires. 

Le saisissement qui arrive au moment de la conception est i n d i q u é par Hippo
crate dans ces termes : « Liquido constat ha rum re rum peritis, quod mulier, ubi 
» concepit, statim inhorrescit ac dentibus stridet, et a r t i cu lum reliquumque cor-

» pus convulsio prehendit. » C'est donc une sorte de frisson que les femmes res
sentent dans tout le corps au moment de la conception, selon Hippocrate, et le 
frisson serait assez for t pour faire choquer les dents les unes contre les autres, 

comme dans la f ièvre. Galien explique ce s y m p t ô m e par u n mouvement de con
traction ou de resserrement dans la matrice, et i l ajoute que des femmes l u i ont 
di t qu'elles avaient eu cette sensation au moment où elles avaient conçu. D'autres 

auteurs l 'expriment par u n sentiment vague de f r o i d qu i parcourt tout le corps, 
et ils emploient aussi les mots à'horror et d'horripilatio; la plupart établissent ce 
fai t , comme Galien, sur le rapport de plusieurs femmes. Ce s y m p t ô m e serait donc 
u n effet de la contraction de la matrice, qu i se resserrerait au moment de la con
ception, et qu i fermerait par ce moyen son orifice, comme Hippocrate l'a exprimé 
par ces mots : Quœ in utero gerunt, harum os uteri clausum est; ou selon u n autre 

traducteur, Quœcumque sunt gravidœ, illis os uteri connivet. Cependant les sentiments 

sont pa r t agés sur les changements qu i arrivent à l 'orifice interne de la matrice 

ap rès la conception : les uns soutiennent que les bords de cet orifice se rappro

chent de façon qu ' i l ne reste aucun espace vide entre eux, et c'est dans ce sens 

qu'ils in t e rp rè t en t Hippocrate : d'autres p r é t enden t que ces bords ne sont exacte
ment rapprochés qu ' ap rès les deux premiers mois de la grossesse ; mais ils convien-
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nent q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s la conception l 'or i f ice est f e r m é par l ' a d h é r e n c e 

d'une humeur glutineuse, et i l s a joutent que la matrice, q u i hors de la grossesse 

pour ra i t recevoir par son orif ice u n corps de la grosseur d 'un pois, n'a plus d 'ou

verture sensible a p r è s la conception, et que cette d i f fé rence est si m a r q u é e , qu'une 

sage-femme habile peut la r e c o n n a î t r e ; cela s u p p o s é , on pourra i t donc constater 

l ' é t a t de la grossesse dans les premiers jours . Ceux q u i sont opposés à ce sentiment 

disent que, si l 'or i f ice de la matr ice étai t f e r m é a p r è s la conception, i l serait i m 

possible q u ' i l y e û t de la s u p e r f é t a t i o n . On peut r é p o n d r e à cette objection q u ' i l 

est t r è s - p o s s i b l e que la l iqueur s é m i n a l e p é n è t r e à travers les membranes de la 

matr ice, que m ê m e la matrice peut s 'ouvrir pour la s u p e r f é t a t i o n dans de cer tai

nes circonstances, et que d'ailleurs les s u p e r f é t a t i o n s arr ivent si rarement, qu'elles 
ne peuvent faire qu'une l égè re exception à la règ le géné ra l e . D'autres auteurs ont 

a v a n c é que le changement q u i arr iverai t à l 'or if ice de la matrice ne pourra i t ê t r e 

m a r q u é que dans les femmes q u i auraient dé j à mis des enfants au monde, et non 

pas dans celles q u i auraient c o n ç u pour la p r e m i è r e fois : i l est à croire que dans 

ceRes-ci la d i f fé rence sera moins sensible ; mais, quelque grande qu'elle puisse 

ê t re , en do i t -on conclure que ce signe est r ée l , constant et certain ? ne f au t - i l pas 

d u moins avouer q u ' i l n'est pas assez é v i d e n t ? L ' é t u d e de l 'anatomie et l ' expé 

rience ne donnent sur ce sujet que des connaissances généra les q u i sont fautives 

dans u n examen par t icu l ie r de cette nature. I l en est de m ê m e du saisissement ou 

d u f r o i d convuls i f que certaines femmes ont d i t avoir ressenti au moment de l a 

conception : comme la p lupar t des femmes n ' é p r o u v e n t pas le m ê m e s y m p t ô m e , 

que d'autres assurent au contraire avoir ressenti une ardeur b r û l a n t e causée par 

l a chaleur de l a l iqueur s é m i n a l e d u m â l e , et que le plus grand nombre avouent 

n 'avoi r r i en senti de tou t cela, on doit en conclure que ces signes sont t r è s - é q u i 

voques, et que, lorsqu' i ls arr ivent , c'est p e u t - ê t r e moins u n effet de la conception 

que d'autres causes q u i paraissent plus probables. 

J 'ajouterai u n fa i t q u i prouve que l 'orif ice de la matrice ne se ferme pas i m m é 

diatement a p r è s la conception, ou bien que, s ' i l se ferme, la l iqueur s é m i n a l e d u 

m â l e entre dans la matrice en p é n é t r a n t à travers le tissu de ce v i scère . Une femme 

de Charlestow, dans la Caroline m é r i d i o n a l e , accoucha, en 1714, de deux jumeaux 

q u i v in ren t au monde tou t de suite l ' u n a p r è s l 'autre ; i l se t rouva que l ' un é ta i t 

u n enfant n è g r e , et l 'autre u n enfant blanc, ce qu i surpr i t beaucoup les assistants. 

Ce t é m o i g n a g e év iden t de l ' in f idé l i té de cette femme à l ' éga rd de son m a r i la f o r ç a 

d'avouer qu 'un n è g r e q u i la servait é ta i t e n t r é dans sa chambre u n j o u r que son 

m a r i venait de la qui t ter et de la laisser dans son l i t ; et elle ajouta, pour s'excu

ser, que ce nèg re - l 'avait m e n a c é e de la tuer, et qu'elle avait é té contrainte de le 

satisfaire (1) . 
Ce fai t ne p r o u v e - t - i l pas aussi que la conception de deux ou de plusieurs j u 

meaux ne se f a i t pas tou jours dans le m ê m e temps ? et ne p a r a î t - i l pas favoriser 

(1) Yoyez Lectures on mwular motion, by Mr. Panons; 1745, poge 70. 
Y, 83 
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beaucoup mon opinion sur la péné t r a t i on de la liqueur sémina le au travers du tissu 
de la matrice ? 

La grossesse a encore u n grand nombre de s y m p t ô m e s équ ivoques , auxquels on 
p ré t end c o m m u n é m e n t la r econna î t r e dans les premiers mois ; savoir, une dou
leur légère dans la rég ion de la matrice et dans les lombes, u n engourdissement 
dans tout le corps, et u n assoupissement continuel, une mélanco l i e qu i rend les 

femmes tristes et capricieuses, des douleurs de dents, le m a l de tê te , des vertiges 
qui offusquent la vue, le ré t réc i s sement des prunelles, les yeux jaunes et injectés, 
les paup iè res affaissées, la pâ l eu r et les taches du visage, le goû t dépravé , le dé 

goû t , les vomissements, les crachements, les s y m p t ô m e s h y s t é r i q u e s , les fleurs 
blanches, la cessation de l ' écoulement pé r iod ique ou son changement en hémor-
rhagie, la sécrét ion du la i t dans les mamelles, etc. Nous pourrions encore rappor
ter plusieurs autres s y m p t ô m e s q u i ont é té i n d i q u é s comme des signes de la 
grossesse, mais qu i ne sont souvent que les effets de quelques maladies. 

Mais laissons aux m é d e c i n s cet examen à faire ; nous nous écar ter ions trop de 
notre sujet si nous voulions cons idére r chacune de ces choses en particulier : pour
rions-nous m ê m e le faire d'une m a n i è r e avantageuse, puisqu ' i l n 'y en a pas une 
qui ne d e m a n d â t une longue suite d'observations bien faites ? I l en est i c i comme 

d'une in f in i t é d'autres sujets de physiologie et d ' économie animale : â l'exception 
d'un peti t nombre d'hommes rares (1) qu i ont r é p a n d u de la l umiè re sur quelques 
points particuliers de ces sciences, la plupart des auteurs qu i en ont écrit les ont 

t ra i tées d'une m a n i è r e si vague, et les ont expl iquées par des rapports si éloignés 

et par des h y p o t h è s e s si fausses, q u ' i l aurait mieux valu n'en r i en dire du tout. I l 

n 'y a aucune ma t i è r e sur laquelle on ai t plus r a i s o n n é , sur laquelle on ait rassem

blé plus de faits et d'observations ; mais ces raisonnements, ces faits et ces obser

vations sont ordinairement si m a l digérés , et en tassés avec si peu de connaissance, 

qu ' i l n'est pas surprenant qu'on n'en puisse t i rer aucune l u m i è r e , aucune utilité. 

A D D I T I O N A L ' A R T I C L E P R É C É D E N T . 

* Dans l'histoire de la nature entière, rien ne nous touche plus près que l'histoire 
de l 'homme, et dans cette histoire physique de l 'homme, r ien n'est plus agréable et 
plus piquant que le tableau fidèle de ces premiers moments où l 'homme se peut 
dire homme. L 'âge de la p r e m i è r e et de la seconde enfance d'abord ne nous pré

sente qu 'un état de mi sè r e qui demande toute espèce de secours, et ensuite un état 
de faiblesse qu ' i l faut soutenir par des soins continuels. Tant pour l 'esprit que pour 
le corps, l 'enfant n'est r ien , ou n'est que peu de chose, j u s q u ' à l 'âge de puber té : 

mais cet âge est l 'aurore de nos premiers beaux j o u r s ; c'est le moment où toutes 



DE LÀ P U B E R T É , 275 

les f a c u l t é s , tant corporelles qu'intellectuelles, commencent à entrer en p l e in exer

cice, o ù les organes ayant acquis tou t leur d é v e l o p p e m e n t , le sentiment s ' é p a n o u i t 

comme une belle f leur , q u i b i e n t ô t doi t p rodui re le f r u i t p r é c i e u x de la raison. E n 

ne c o n s i d é r a n t i c i que le corps et les sens, l 'existence ne nous p a r a î t r a c o m p l è t e 

que quand i l pourra l a communiquer ; jusqu'alors sa vie n'est pour a insi dire 

qu 'une v é g é t a t i o n ; i l n'a que ce q u ' i l f au t pour ê t r e et pour c r o î t r e ; toutes les 

puissances i n t é r i e u r e s de son corps se r é d u i s e n t à sa n u t r i t i o n et à son d é v e l o p p e 

m e n t ; les principes de v ie q u i consistent dans les m o l é c u l e s organiques vivantes 

q u ' i l t i r e des al iments , ne sont e m p l o y é s q u ' à main ten i r la n u t r i t i o n , et sont tous 

a b s o r b é s par l'accroissement d u moule , q u i s ' é t end dans toutes ses dimensions : 

mais lorsque cet accroissement d u corps est à peu p r è s à son p o i n t , ces m ê m e s 

m o l é c u l e s organiques vivantes, q u i ne sont plus e m p l o y é e s à l 'extension d u moule , 

fo rmen t une surabondance de vie q u i doi t se r é p a n d r e au dehors pour se c o m m u 

niquer . Le v œ u de la nature n'est pas de renfermer notre existence en nous-

m ê m e s : par la m ê m e l o i qu'elle a soumis tous les ê t res à la mor t , elle les a conso

l é s par la f a c u l t é de se reproduire ; elle veut donc que cette surabondance de 
m a t i è r e v ivante se r é p a n d e et soit e m p l o y é e à de nouvelles vies ; et quand on 

s'obstine à contrarier la nature, i l en arr ive souvent de funestes effe ts , dont i l est 
b o n de donner quelques exemples. 

Extrait d'un mémoire adressé à M. DE BUFFON par M. ***, le 1er octobre 1774. 

« Je naquis de parents jeunes et robustes : je passai du sein de ma mère dans 

ses bras pour y ê t r e n o u r r i de son la i t ; mes organes et mes membres se d é v e l o p 

p è r e n t rapidement; je n ' é p r o u v a i aucune des maladies de l 'enfance. J'avais de la 
f ac i l i t é pour apprendre, et beaucoup d'acquis pour m o n âge . A peine avais-je onze 

ans, que la force et la m a t u r i t é p récoce de m o n t e m p é r a m e n t me firent sentir v i 

vement les a igui l lons d'une passion q u i c o m m u n é m e n t ne se déc la re que plus tard . 

Sans doute j e me serais l i v r é dès lors au plais ir q u i m ' e n t r a î n a i t ; mais, p r é m u n i 

par les l eçons de mes parents , q u i me destinaient à l ' é ta t ecc lés ias t ique , envisa

geant ces plaisirs comme des crimes, je me conlins r igoureusement , en avouant 

n é a n m o i n s à m o n p è r e que l ' é ta t ecc lés i a s t ique n ' é t a i t point m a vocat ion : mais i l 

f u t sourd à mes r e p r é s e n t a t i o n s , et i l f o r t i f i a ses vues par le choix d 'un directeur 
dont l 'unique occupation é t a i t de fo rmer des jeunes e c c l é s i a s t i q u e s ; i l me r emi t 

entre ses mains. Je ne l u i laissai pas ignorer l 'opposi t ion que je me sentais pour la 

continence; i l me persuada que j e n 'en aurais que plus de m é r i t e , et j e fis de 

bonne f o i le v œ u de n ' y jamais manquer. Je m 'e f fo rça i s de chasser les idées con

traires et d ' é tou f fe r mes d é s i r s ; je ne me permettais aucun mouvement q u i e û t 

t r a i t à l ' i nc l i na t ion de la nature : je capt ivai mes regards, et ne les por ta i jamais 

sur une personne d u sexe ; j ' i m p o s a i la m ê m e l o i à mes autres sens. Cependant le 

besoin de la nature se faisai t sentir si v ivement , que j e faisais des efforts inc roya

bles pour y r é s i s t e r ; de cette opposit ion, de ce combat i n t é r i e u r , i l en r é su l t a i t une 
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stupeur, une espèce d'agonie, qui me rendait semblable à u n automate, et m'ôtai t 
jusqu ' à la facul té de penser. La nature, autrefois si riante à mes yeux, ne m'offrai t 
plus que des objets tristes et lugubres. Cette tristesse, dans laquelle je vivais, étei
gnit en mo i le dés i r de m' instruire , et je parvins stupidement à l 'âge auquel i l fu t 

question de me décider pour la prêt r ise : cet é ta t n'exigeant pas de mo i une pra
tique de la continence plus parfaite que celle que j 'avais dé j àobse rvée , je me rendis 
au pied des autels avec cette pesanteur qui accompagnait toutes mes actions. 
Après mon v œ u , je me crus n é a n m o n s lié plus é t ro i t emen t à celui de chasteté, et 
à l'observance de ce v œ u , auquel je n'avais ci-devant été obligé que comme sim
ple chré t ien . I l y avait une chose qu i m'avait fa i t toujours beaucoup de peine: 
l 'at tention avec laquelle je veillais sur m o i pendant le jour , empêcha i t les images 
obscènes de faire sur mon imagination une impression assez vive et assez longue 

pour émouvoi r les organes de la généra t ion , au point de procurer l 'évacuation de 
l 'humeur sémina le : mais pendant le sommeil la nature obtenait son soulagement; 
ce qu i me paraissait un désordre qu i m'affligeait vivement, parce que je craignais 
qu ' i l n 'y eût de mafaute , en sorte que je d iminua i cons idé r ab l emen t ma nourriture; 
je redoublai surtout m o n attention et ma vigilance sur m o i - m ê m e , au point que, 
pendant le sommeil, la moindre disposition q u i tendait à ce désordre m'éveillait 

sur-le-champ, et je l 'évitais en me levant en sursaut. I l y avait u n mois que.je 
vivais dans ce redoublement d'attention, et j ' é t a i s dans la t ren te -deuxième année 

de mon âge, lorsque tout à coup cette continence forcée porta dans tous mes sens 
une sensibi l i té , ou p lu tô t une i r r i t a t i on que je n'avais jamais éprouvée . Etant allé 

dans une maison, je portai mes regards sur deux personnes du sexe, qui firent sur 

mes yeux, et de là dans mon imaginat ion, une si forte impression, qu'elles me pa
rurent vivement e n l u m i n é e s , et resplendissantes d 'un feu semblable à des étincelles 
électr iques : une t ro i s ième femme, qu i étai t a u p r è s des deux autres, ne me fit au
cun effet, et j ' e n d i ra i c i - ap rè s la raison; je la voyais telle qu'elle était , c'est-à-dire 

sans apparence d'ét incelles n i de feu. Je me ret i rai brusquement, croyant que cette 

apparence était un prestige du d é m o n . Dans le reste de la j ou rnée , mes regards 
ayant r encon t r é quelques autres personnes du sexe, j 'eus les m ê m e s illusions. Le 
lendemain, je vis dans la campagne des femmes q u i me causè ren t les mêmes i m 

pressions; et lorsque je fus a r r ivé à la v i l l e , voulant me r a f r a î c h i r à l'auberge, le 

v i n , le pain, et tous les autres objets me paraissaient troubles, et m ê m e dans une 

situation renversée . Le jour suivant, envi ron une demi-heure après le repas, je 
sentis tout à foup dans tous mes membres une contract ion et une tension violen
tes, accompagnées d 'un mouvement affreux et convulsif, semblable à celui dont 
sont suivies les attaques d 'épi lepsie les plus violentes. A cet é t a t convulsif succéda 

le délire. La sa ignée ne m'apporta aucun changement; les bains froids ne me cal
m è r e n t que pour u n instant ; dès que la chaleur f u t revenue m o n imagination fu t 

assaillie par une foule d'images obscènes que l u i suggéra i t le besoin de la nature. 

Cet é ta t de dél ire convulsif dura plusieurs jours , m o n imaginat ion f u t toujours 

occupée de ces m ê m e s objets, auxquels se m ê l è r e n t des c h i m è r e s de toute espèce, 
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et surtout des fureurs gue r r i è r e s , dans lesquelles je pris les quatre colonnes de 

m o n l i t , dont j e ne fis qu 'un paquet, et en l a n ç a i une avec tan t de force contre la 

porte de ma chambre, que j e la fis sort ir des gonds; mes parents m ' e n c h a î n è r e n t 

les mains et me l i è r en t le corps. L a vue de mes c h a î n e s , q u i é t a i e n t de fer, fit une 

impression si for te sur m o n imaginat ion , que je restai plus de quinze jours sans 

pouvoir fixer mes regards sur aucune pièce de fer sans une e x t r ê m e horreur. 

« A u bout de quinze jours , comme je paraissais plus t ranqui l le , on me dé l ivra de 

mes c h a î n e s , et j 'eus ensuite u n sommeil assez calme, mais q u i f u t su iv i d 'un accès 

de dé l i re aussi v io lent que les p r é c é d e n t s . Je sortis de m o n l i t brusquement, et 

j 'avais d é j à t r a v e r s é les cours et le j a r d i n , lorsque des gens accourus v inren t me 

saisir; je me laissai ramener sans grande r é s i s t ance . Mon imagina t ion é ta i t , dans 

ce moment et les jours suivants, si f o r t exal tée , que je dessinais des plans et des 

compartiments sur le sol de ma chambre; j 'avais le coup d 'œi l si juste et l a m a i n 

s i a s su rée , que, sans aucun ins t rument , j e les t r a ç a i s avec une justesse é t o n n a n t e . 

Mes parents, et d'autres gens simples, é t o n n é s de me vo i r u n talent que j e n'avais 

jamais cu l t i vé , et d'ailleurs ayant v u beaucoup d'autres s i n g u l a r i t é s dans le cours 

de ma maladie, s ' i m a g i n è r e n t q u ' i l y avait en tout cela du sor t i l ège , et en c o n s é 

quence ils firent venir des charlatans de toute espèce pour me g u é r i r : mais je les 

r e ç u s fo r t m a l ; car quo iqu ' i l y e û t tou jours chez m o i de l ' a l i éna t i on , m o n esprit 

et m o n ca rac t è r e avaient dé jà pr is une tournure d i f f é ren te de celle que m'avai t don

n é e ma tr is te é d u c a t i o n . Je n ' é t a i s plus d 'humeur à croire les fadaises dont j 'avais 

é té i n f a t u é ; j e tombai donc i m p é t u e u s e m e n t sur ces g u é r i s s e u r s de sorciers, et je les 

mis en fu i t e . J'eus en c o n s é q u e n c e plusieurs accès de fureur g u e r r i è r e , dans les

quels j ' i m a g i n a i ê t r e successivement Achi l l e , César et H e n r i I V . J'exprimais par 

mes paroles et par mes gestes leurs ca rac t è re s , leur ma in t i en et leurs principales 

o p é r a t i o n s de guerre, au poin t que tous les gens q u i m'environnaient en é t a i en t 

s t u p é f a i t s . 
)) Peu de temps ap rè s , je déc l a r a i que je voulais me marier : i l me semblait v o i r 

devant m o i des femmes de toutes les nations et de toutes les couleurs; des blanches, 

des rouges, des jaunes, des vertes, des b a s a n é e s , etc., quoique je n'eusse jamais su 

q u ' i l y e û t des femmes d'autres couleurs que des blanches et des noires : mais j ' a i 

depuis reconnu, à ce t r a i t et à plusieurs autres, que par le genre de maladie que j ' a 

vais, mes esprits exa l tés au s u p r ê m e d e g r é , i l se faisait une secrè te t ransmuta t ion 

d'eux auxcorps q u i é t a i e n t dans la nature, ou de ceux-ci à mo i , q u i semblait me faire 

deviner ce qu'elle avait de secret ; p e u t - ê t r e que m o n imaginat ion , dans son e x t r ê m e 

ac t i v i t é , ne laissant aucune image à parcourir , devait rencontrer tou t ce q u ' i l y a dans 

lanature, et c'est ce qu i , j e pense, aura f a i t a t t r ibuer aux fous le don de la d iv ina t ion . 

Quoi q u ' i l en soit, le besoin de la nature pressant, et n ' é t a n t plus, comme aupara

vant , combat tu par m o n opin ion , je fus ob l igé d'opter entre toutes ces femmes : 

j ' e n choisis d'abord quehf&es-unes q u i r é p o n d a i e n t au nombre des d i f f é r en t e s na

tions que j ' imag ina i s avoir vaincues dans mes actions de fu reu r g u e r r i è r e ; i l me 

semblait devoir é p o u s e r chacune de ces femmes selon les lois et les coutumes de sa 
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nat ion. I l y en avait une que je regardais comme la reine de toutes les autres : c 'é
tai t une jeune demoiselle que j 'avais vue quatre jours avant le commencement de 
ma maladie; j ' en étais dans ce moment é p e r d û m e n t amoureux; j 'exprimais mes 
désirs tout haut, de la man iè r e la plus vive et la plus énerg ique . Je n'avais cepen
dant jamais l u aucun roman d'amour; de ma vie je n'avais fa i t aucune caresse n i 

m ê m e d o n n é un baiser à une femme. Je parlais n é a n m o i n s t r è s - i n d é c e m m e n t de mon 
amour à tout le monde, sans songer à mon état de p rê t re ; j ' é t a i s fo r t surpris de ce 
que mes parents b l âma ien t mes propos et condamnaient m o n incl inat ion. Un 
sommeil assez tranquil le suivi t cet é ta t de crise amoureuse, pendant laquelle je 
n'avais senti que du plais i r ; et, après ce sommeil, revinrent le sens et la raison. 
Réf léchissant alors sur la cause de ma maladie, je vis clairement qu'elle avait été 
causée par la surabondance et la r é t en t ion forcée de l 'humeur sémina le ; et voici 

les réf lexions que je f is sur le changement subit de m o n ca rac t è re et de toutes mes 

pensées . 
» l ° U n e bonne nature et u n excellent t e m p é r a m e n t , toujours contredits dans 

leurs besoins, durent s'aigrir et s'indisposer : d 'où i l arriva que mon caractère, 
naturellement po r t é à la joie et à la gaie té , se tourna au chagrin et à la tristesse, 
q u i couvrirent m o n â m e d'épaisses t énèb re s , et, engourdissant toutes ses facultés 

d 'un f ro id mortel , é touffèrent les germes des talents que j 'avais sentis pointer dans 

ma p remiè re jeunesse, dont j ' a i d û depuis retrouver les traces, mais, h é l a s ! pres

que effacées faute de culture. 
» 2° J'aurais eu bien plus tô t la maladie différée à l 'âge de trente-deux ans, si la 

nature et m o n t e m p é r a m e n t n'eussent été souvent et comme pé r iod iquemen t sou

lagés par l ' évacua t ion de l 'humeur sémina le , p r o c u r é e par l ' i l l u s ion et les songes 

de la nu i t : en effet, ces sortes d ' évacua t ions é ta ien t toujours précédées d'une pe
santeur de corps et d'esprit, d'une tristesse et d 'un abattement, qu i m'inspiraient 

une espèce de fureur qu i approchait du désespoi r d 'Origène, car j 'avais été tenté 
mi l le fois de me faire la m ê m e opéra t ion . 

» 3° Ayant r edoublé mes soins et ma vigilance pour évi te r l 'unique soulagement 

que se procurait fur t ivement la nature , l 'humeur s é m i n a l e dut augmenter et 
s ' échauf fe r , et, d 'après cette abondance et effervescence, se porter aux yeux, qui 
sont le siège et les in t e rp rè te s des passions, surtout de l 'amour, comme on le voit 

dans les animaux, dont les yeux, dans l'acte, deviennent é t ince lan ts . L'humeur 

sémina le dut produire le m ê m e effet dans les miens ; et les parties de feu dont elle 

étai t pleine, portant vivement contre la v i t re de mes yeux, durent y exciter un 

mouvement violent et rapide, semblable à celui qu'excite la machine électrique : 

d 'où i l dut résul ter le m ê m e effet, et les objets me p a r a î t r e e n f l a m m é s , non pas 

tous ind i f f é remment , mais ceux qu i avaient rapport avec mes dispositions particu

l i è r e s , ceux de q u i é m a n a i e n t certains corpuscules, qu i formant une cont inui té 

entre eux et moi , nous mettaient dans une espèce de contact : d ' où i l arriva que 

des trois p remiè res femmes que je vis toutes trois ensemble, R n 'y en eut que deux 

qu i f i rent sur mo i cette impression s ingul ière ; et c'est parce que la t ro i s i ème était 
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enceinte, qu'elle ne me donna p o i n t de d é s i r s , et que je ne l a v is que telle qu'elle» 

é ta i t . 

» 4° L ' h u m e u r devenant de j o u r en j o u r plus abondante, et ne t rouvan t po in t 

d'issue, par la r é s o l u t i o n constante où j ' é t a i s de garder la continence, porta t ou t 

d 'un coup à la t ê t e , et y causa le dé l i r e su iv i de convulsions. 

» On comprendra a i s é m e n t que cette humeur t rop abondante, jo in te à une 

excellente organisation, devait exalter m o n imag ina t ion : toute ma vie n'avait é t é 

qu ' un effort vers la ve r tu de l a c h a s t e t é ; la passion de l 'amour, q u i , d ' ap r è s mes 

dispositions naturelles, aurai t d û se faire sentir la p r e m i è r e , f u t la d e r n i è r e à me 

c o n q u é r i r . Ce n'est pas qu'elle n ' e û t f o r m é la p r e m i è r e de violentes attaques contre 

m o n â m e : mais m o n é t a t , toujours p r é s e n t à ma m é m o i r e , faisait que j e la regar

dais avec horreur ; et ce ne f u t que quand j 'eus e n t i è r e m e n t o u b l i é m o n é t a t , et au 

bout de six mois que dura ma maladie, que je me l i v r a i à cette passion, et que j e 

ne repoussai pas les images q u i pouvaient la satisfaire. 

» A u reste, j e ne me f la t te pas d'avoir d o n n é une idée jus te n i u n dé ta i l exact de 

l ' excès et de la m u l t i p l i c i t é des maux et des douleurs qu'a soufferts en m o i la na

ture dans le cours de ma malheureuse jeunesse, n i m ê m e dans cette d e r n i è r e crise : 

j ' e n a i r a p p o r t é fidèlement les t ra i ts pr incipaux ; et, a p r è s cette é t o n n a n t e maladie, 

me c o n s i d é r a n t m o i - m ê m e , j e ne vis qu 'un triste et i n f o r t u n é mor te l , honteux et 

confus de son é t a t , mis entre le marteau et l 'enclume, en opposit ion avec les devoirs 

de re l ig ion et la néces s i t é de nature ; m e n a c é de maladie s ' i l refusait celle-ci , do 

honte et d ' ignominie s'R abandonnait ce l l e - l à : affreuse a l ternat ive! aussi fus- je 

t e n t é de maudire le j o u r q u i m'avai t rendu la l u m i è r e ; plus d'une fois je m ' é c r i a i 

avec Job : Lux cur data misero ? » 

Je t e rmine i c i l ' ext ra i t de ce M é m o i r e de M.*** q u i m'est venu vo i r de fo r t l o i n 

pour m'en cert if ier les faits : c'est u n homme bien fa i t , t r è s - v i g o u r e u x de corps, et 

en m ê m e temps spi r i tuel , h o n n ê t e et t r è s - r e l i g i e u x ; je ne puis donc douter de sa 

vé rac i t é . J 'ai v u , sous mes yeux, l 'exemple d 'un autre ecc lés ias t ique q u i , désespé ré 

de manquer t rop souvent au devoir de son é t a t , s'est fa i t l u i - m ê m e l ' opé ra t i on 

d 'Or igène . L a r é t e n t i o n t rop longue de la l iqueur s é m i n a l e peut donc causer de 

grands maux d'esprit et de corps, la d é m e n c e et l 'épi lepsie ; car la maladie de M.*** 

n ' é t a i t qu 'un dé l i r e ép i l ep t i que q u i a d u r é six mois. La p lupar t des animaux entrent 

en fu reur dans le temps du ru t , ou tombent en convulsion lorsqu'i ls ne peuvent 

satisfaire ce besoin de nature : les perroquets, les serins, les bouvreuils et les autres 

oiseaux, é p r o u v e n t tous les effets d'une vé r i t ab le épi leps ie lorsqu'i ls sont p r ivés de 

leurs femelles. On a souvent r e m a r q u é dans les serins que c'est au moment qu ' i ls 

chantent le plus fo r t . Or, comme je l ' a i d i t (1) , le chant est dans les oiseaux l 'ex

pression v ive du sentiment d'amour. U n serin sépa ré de sa femelle, q u i la voi t sans 

pouvoi r l 'approcher, ne cesse de chanter, et tombe enf in tout à coup, faute de 

jouissance, ou p l u t ô t de l ' émi s s ion de cette l iqueur de vie dont la nature ne veut 

(1) Voyez le Discours sur la nature des oiseaux, 
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pas qu'on renferme la surabondance, et qu'au contraire elle a dest inée à se r é p a n 
dre au dehors et à passer de corps en corps. 

Mais ce n'est que dans la force de l 'âge et pour les hommes vigoureux que cette 
évacua t ion est absolument nécessa i re ; elle n'est m ê m e salutaire qu'aux hommes qui 
savent se m o d é r e r : pour peu qu'on se trompe en prenant ses désirs pour des be

soins, i l résul te plus de m a l de la jouissance que de la pr ivat ion ; on a peut -ê t re 
mi l le exemples de gens perdus par les excès, pour u n seul malade de continence. 
Dans le commun des hommes, dès que l 'on a passé cinquante-cinq ou soixante 
ans, on peut garder en conscience et sans grand tourment cette liqueur, qui, 
quoique aussi abondante, est bien moins provoquante que dans la jeunesse ; c'est 

m ê m e u n baume pour l 'âge avancé . Nous finissons à tous égards comme nous 
avons c o m m e n c é . L ' on sait que dans l'enfance, et j u s q u ' à la pleine puber té , i l y a 

de l 'érect ion sans aucune émiss ion : la m ê m e chose se trouve dans la vieillesse; 
l ' é rec t ion se f a i t encore sentir assez longtemps après que le besoin de l 'évacuation 
a cessé, et r ien ne fai t plus de ma l aux vieillards que de se laisser tromper par ce 
premier signe, qu i ne devrait pas leur en imposer, car i l n'est jamais aussi plein n i 
aussi parfait que dans la jeunesse ; i l ne dure que peu de minutes ; i l n'est point 
accompagné de ces aiguillons de la chair qu i seuls nous font sentir le vrai besoin 

de nature dans la vigueur de l 'âge. Ce n'est n i le toucher, n i la vue qu'on est le plus 

pressé de satisfaire ; c'est u n sens d i f fé rent , u n sens in t é r i eu r et particulier, bien 
éloigné du siège des autres sens, par lequel la chair se sent vivante, non-seulement 

dans les parties de la généra t ion , mais dans toutes celles qui les avoisinent : dès 

que ce sentiment n'existe plus, la chair est morte au plaisir , et la continence est 

plus salutaire que nuisible. 

DE L'AGE VIRIL. 

DESCRIPTION DE L'HOMME. 

Le corps achève de prendre son accroissement en hauteur à l'âge de la puberté 

et pendant les p remiè res a n n é e s qu i succèdent à cet âge . I l y a des jeunes gens qui 
ne grandissent plus après la qua to rz i ème ou la q u i n z i è m e a n n é e ; d'autres croissent 

j u s q u ' à vingt-deux ou vingt- t ro is ans. Presque tous, dans ce temps, sont minces 

de corps ; la tail le est effilée, les cuisses et les jambes sont menues, toutes les par

ties musculeuses ne sont pas encore remplies comme elles le doivent être ; mais 

peu à peu la chair augmente, les muscles se dessinent, les intervalles se remplissent, 

les membres se moulent et s'arrondissent, et le corps est avant l 'âge de trente ans, 
dans les hommes, à son point de perfection pour les proportions de sa forme. 

Les femmes parviennent ordinairement beaucoup plus tô t à ce point de perfec
t i o n ; elles arrivent d'abord plus tô t à l 'âge de p u b e r t é : leur accroissement, qui , dans 

le total , est moindre que celui des hommes, se fa i t aussi en moins de temps ; les 
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muscles,les chairs, et toutes les autres parties q u i composent leur corps é t a n t moins 

fortes, moins compactes, moins solides que celles d u corps de l 'homme, i l f au t 

moins de temps pour qu'elles a r r ivent à leur d é v e l o p p e m e n t entier, q u i est le po in t 

de perfect ion pour la forme : aussi le corps de la femme est ordinai rement à v i n g t 

ans aussi parfai tement f o r m é que celui de l ' homme l'est à trente. 

Le corps d 'un homme bien f a i t doi t ê t r e c a r r é , les muscles doivent ê t re durement 

e x p r i m é s , le contour des membres for tement d e s s i n é , les trai ts d u visage b ien 

m a r q u é s . Dans la femme tou t est plus a r r o n d i ; les formes sont plus adoucies, les 

trai ts plus f ins . L ' h o m m e a la force et la m a j e s t é ; les g râces et la b e a u t é sont l 'apa

nage de l 'autre sexe. 

Tout annonce dans tous deux les m a î t r e s de la terre ; t ou t marque dans l 'homme, 

m ê m e à l ' ex té r ieur , sa s u p é r i o r i t é sur tous les ê t r e s v ivants : i l se soutient d ro i t et 

élevé ; son at t i tude est celle du commandement ; sa t ê t e regarde le ciel, et p r é s e n t a 

une face auguste sur laquelle est i m p r i m é le c a r a c t è r e de sa d ign i t é ; l ' image de 

l ' â m e y est peinte par la phys ionomie ; l'excellence de sa nature perce à travers les 

organes m a t é r i e l s , et anime d 'un feu d i v i n les trai ts de son visage ; son por t majes

tueux, sa d é m a r c h e ferme et hardie, annoncent sa noblesse et son rang ; i l ne 

touche à la terre que par ses e x t r é m i t é s les plus é lo ignées ; i l ne la vo i t que de lo in* 

et semble la d é d a i g n e r . Les bras ne l u i sont pas d o n n é s pour servir de piRers d'ap

p u i à la masse de son corps ; sa m a i n ne doit, pas fouler la terre, et perdre par des 

frot tements r é i t é r é s la finesse du toucher dont elle est le p r inc ipa l organe ; le braS 

et la m a i n sont fa i ts pour servir à des usages plus nobles, pour exécu te r les ordres 

de la v o l o n t é , pour saisir les choses é lo ignées , pour é c a r t e r les-obstacles, pour 

p r é v e n i r ies rencontres et le choc de ce q u i pourra i t nui re , pour embrasser et re 

ten i r ce q u i peut plaire, pour le mettre à p o r t é e des autres sens. 

Lorsque l ' â m e est t r a n q u i l l e , toutes les parties du visage sont dans u n é t a t 

de repos ; leur p ropor t ion , leur u n i o n , leur ensemble, marquent encore assez 

la douce harmonie des p e n s é e s , et r é p o n d e n t au calme de l ' i n t é r i eu r : mais lors

que l ' â m e est ag i t ée , la face humaine devient u n tableau v ivan t , où les passions 

sont rendues avec autant de dé l i ca tes se que d ' éne rg ie , où chaque mouvement de 

l ' â m e est e x p r i m é par u n t r a i t , chaque action par u n ca rac t è re dont l ' impression 

vive et prompte devance la v o l o n t é , nous décè le , et rend au dehors, par des signes 

p a t h é t i q u e s , l ' image de nos secrè tes agitations. 

C'est surtout dans les yeux qu'elles se peignent et qu'on peut les r e c o n n a î t r e : 

l 'œi l appartient à l ' âme plus qu 'aucun autre organe; i l semble y toucher et p a r t i 

ciper à tous ses mouvements ; i l en exprime les passions les plus vives et les é m o 

tions les plus tumultueuses, comme les mouvements les plus doux et les sentiments 

les plus d é l i c a t s ; i l les rend dans toute leur force, dans toute leur p u r e t é , tels 

qu'ils v iennent de n a î t r e ; i l les transmet par des t rai ts rapides q u i portent dans 

une autre â m e le feu , l ' ac t ion, l ' image de celle dont i ls partent. L 'œ i l r eço i t et 

ré f léchi t en m ê m e temps la l u m i è r e de la p e n s é e et la chaleur d u sent iment ; c'est 

le sens de l 'esprit et la langue de l ' intel l igence. 

Y. 30 
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Les personnes qu i Ont la vue courte, ou qu i sont louches, ont beaucoup moins 
de cette â m e extér ieure qu i rés ide principalement dans les yeux; ces défauts dé 
truisent la physionomie et rendent désagréables ou difformes les plus beaux visa

ges; comme l 'on n 'y peut r econna î t r e que les passions fortes et qu i mettent 

en j eu les autres parties, et comme l'expression de l 'esprit et de la finesse du 
sentiment ne peut s'y montrer, on juge ces personnes dé favo rab l emen t lors
qu'on ne les conna î t pas; et quand on les conna î t , quelque spirituelles qu'elles 

puissent ê t re , on a encore de la peine à revenir du premier jugement qu'on a 

p o r t é contre elles. 
Nous sommes si fo r t a c c o u t u m é s à ne voi r les choses que par l 'extérieur, que 

nous ne pouvons plus r econna î t r e combien cet ex té r ieur inf lue sur nos jugements, 
m ê m e les plus graves et les plus réfléchis ; nous prenons l ' idée d 'un homme, et 
nous la prenons par sa physionomie qu i ne d i t r i en ; nous jugeons dès lors qu ' i l 
ne pense r ien . I l - n ' y a pas jusqu'aux habits et à la coiffure q u i n ' influent sur notre 

jugement : u n homme sensé doi t regarder ses v ê t e m e n t s comme faisant partie de 

l u i - m ê m e , puisqu'ils en font en effet partie aux yeux des autres, et qu'ils entrent 
pour quelque chose dans l ' idée totale qu'on se forme de celui qu i les porte. 

La vivaci té ou la langueur du mouvement des yeux fa i t u n des principaux carac
tères de la physionomie, et leur couleur contribue à rendre ce caractère plus mar
qué . Les différentes couleurs des yeux sont l ' o rangé foncé , le jaune, le vert, le bleu, 

le gris, et le gris mê lé de blanc ; la substance de l ' i r i s est ve loutée et disposée par 

filets et par flocons ; les filets sont di r igés vers le mi l i eu de la prunelle comme des 
rayons qu i tendent à u n centre; les flocons remplissent les intervalles qui sont 

entre les filets ; et quelquefois les uns et les autres sont d isposés d'une manière si 
régul ière , que le hasard a fa i t trouver dans les yeux de quelques personnes des 

figures qu i semblaient avoir été copiées sur des modè le s connus. Ces filets et ces 

flocons tiennent les uns aux autres par des ramifications t rès- f ines et très-déliées : 
aussi la couleur n'est pas si sensible dans ces ramifications que dans le corps des 
filets et des flocons, qu i paraissent toujours ê t re d'une teinte plus foncée. 

Les couleurs les plus ordinaires dans les yeux sont l ' o rangé et le bleu, et le plus 

Souvent ces couleurs se trouvent dans le m ê m e œi l . Les yeux que l 'on croit être 

noirs ne sont que d'un jaune b r u n ou d 'o rangé foncé : i l ne faut , pour s'en assurer, 

que les regarder de p rè s : car lorsqu'on les vo i t à quelque distance, ou qu'ils sont 

t ou rnés à contre-jour, i ls paraissent noirs, parce que la couleur jaune b r u n tranche 

si for t sur le blanc de l 'œil , qu'on la juge noire par l 'opposition du blanc. Les yeux 

qui sont aussi d'un jaune moins b r u n passent aussi pour des yeux noi rs ; mais on 
ne les trouve pas si beaux que les autres, parce que cette couleur tranche moins 

Sur le blanc. I l y a aussi des yeux jaunes et jaune clair : ceux-ci ne paraissent pas 

noirs, parce que ces couleurs ne sont pas assez foncées pour d i spara î t re dans 

l 'ombre. On voi t t r è s - c o m m u n é m e n t dans le m ê m e œi l des nuances d 'orangé, de 
jaune, de gris et de bleu. Dès qu ' i l y a du bleu, quelque léger q u ' i l soit, i l devient 

la couleur dominante ; cette couleur pa r a î t par filets dans toute l ' é t endue de l ' ir is 
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et l ' o r a n g é est par flocons autour et à quelque petite distance de la p rune l l e ; le 

b leu efface s i f o r t cette couleur que l 'œi l p a r a î t tout b leu , et on ne s ' aperçoi t g u è r e 

d u m é l a n g e de l ' o r a n g é qu'en le regardant de p r è s . Les plus beaux yeux sont ceux 

q u i paraissent noirs ou bleus. L a v ivac i t é et le feu , q u i fon t le p r inc ipa l c a r a c t è r e 

des yeux, éc l a t en t davantage dans les couleurs foncées que dans les demi-teintes de 

couleur : les yeux noirs ont donc plus de force d'expression et plus de v ivac i t é ; 

mais i l y a plus de douceur et p e u t - ê t r e plus de finesse dans les yeux bleus. On vo i t 

dans les premiers u n feu q u i br i l l e u n i f o r m é m e n t , parce que le f o n d q u i nous 

p a r a î t de couleur un i fo rme , renvoie par tout les m ê m e reflets; mais on distingue 

des modif ica t ions dans la l u m i è r e q u i anime les yeux bleus, parce q u ' i l y a p l u 

sieurs teintes de couleurs q u i produisent des reflets d i f f é r en t s . 

I l y a des yeux q u i se fon t remarquer sans avoir pour ainsi dire de couleur; i ls 

paraissent ê t r e c o m p o s é s d i f f é r e m m e n t des autres : l ' i r i s n'a que des nuances de 

bleu ou de gris si faibles qu'elles sont presque blanches dans quelques endroits, 

les nuances d ' o r a n g é q u i s'y rencontrent sont s i l égères , qu 'on les dist ingue à peine 

d u gris et du blanc, m a l g r é le contraste de ces couleurs ; le n o i r de la prunelle est 

alors t rop m a r q u é , parce que la couleur de l ' i r i s n'est pas assez foncée ; on ne vo i t 

pour ainsi d i re que la prunelle isolée au m i l i e u de l 'œi l . Ces yeux ne disent r i en , 

et le regard en p a r a î t fixe ou ef faré . 

I l y a aussi des yeux dont la couleur de l ' i r i s t i re sur le ver t : cette couleur est plus 

rare que le bleu, le gris, le jaune et le j a u n e - b r u n ; i l se t rouve aussi des personnes 

dont les deux yeux ne sont pas de la m ê m e couleur. Cette v a r i é t é q u i se t rouve 

dans la couleur des yeux est p a r t i c u l i è r e à l ' espèce humaine, à celle d u cheval, etc. 

Dans la p lupar t des autres espèces d 'animaux la couleur des yeux de tous les 

ind iv idus est la m ê m e : les yeux des b œ u f s sont bruns ; ceux des moutons sont cou

leur d'eau ; ceux des chèvres sont gris, etc. Aristote , q u i fa i t cette remarque, p r é t e n d 

que dans les hommes les yeux gris sont les meil leurs ; que les bleus sont les plus 

faibles ; que ceux q u i sont a v a n c é s hors de l 'orbi te ne voient pas d'aussi l o i n que 

ceux q u i y sont e n f o n c é s ; que les yeux bruns ne voient pas si b ien que les autres 

dans l ' o b s c u r i t é . 
Quoique l 'œi l paraisse se mouvoi r comme s ' i l é t a i t t i r é de d i f f é ren t s cô tés , i l n'a 

cependant qu 'un mouvement de ro ta t ion autour de son centre, par lequel la p r u 

nelle p a r a î t s'approcher ou s ' é lo igner des angles de l 'œi l , et s 'é lever ou s'abaisser. 

Les deux yeux sont plus p r è s l ' u n de l 'autre dans l 'homme que dans tous les autres 

an imaux ; cet in terval le est m ê m e si cons idé rab l e dans la plupart des espèces d'a

n i m a u x ; q u ' i l n'est pas possible qu' i ls voient le m ê m e objet des deux yeux à la 

fo is , à moins que cet objet ne soit à une grande distance. 

A p r è s les yeux, les parties du visage q u i contr ibuent le plus à marquer la p h y 

sionomie sont les sourcils; comme i l s sont d'une nature d i f fé ren te des autres par

ties, i ls sont plus apparents par ce contraste et frappent plus qu 'un autre t ra i t ; les 

sourcils sont une ombre dans le tableau, q u i en re lève les couleurs et les formes. 

Les cils des p a u p i è r e s fon t aussi leur effet : lorsqu' i ls sont longs et garnis, les yeux 
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en paraissent plus beaux et le regard plus doux. I l n 'y a que l 'homme et le singe 
qu i aient des cils aux deux paup iè re s , les autres animaux n'en ont point à la pau

pière i n f é r i eu re ; et dans l 'homme m ê m e , i l y en a beaucoup moins à la paupière 
in fé r ieure qu 'à la supér ieuré . Le po i l des sourcils devient quelquefois si long dans 
la vieillesse qu'on est obligé de le couper. Les sourcils n 'ont que deux mouvements 
qu i dépenden t des muscles du f ron t , l ' un par lequel on les élève, et l'autre par 
lequel on les fronce et on les abaisse en les approchant l ' u n de l 'autre. 

Les paup iè res servent à garantir les yeux et à empêcher la cornée de se dessécher: 
la paup iè re supér ieure se relève et s'abaisse, l ' in fé r ieure n'a que peu de mouve
ment ; et quoique le mouvement des paup iè res dépende de la vo lon té , cependant 
l ' on n'est pas m a î t r e de les tenir élevées lorsque le sommeil presse ou que les yeux 

sont fa t igués . I l arrive aussi t r è s - s o u v e n t à cette partie des mouvements con-
vulsifs et d'autres mouvements involontaires desquels on ne s 'aperçoit en aucune 
façon ; dans les oiseaux et les q u a d r u p è d e s amphibies la paupière inférieure 

est celle qu i a d u mouvement, et les poissons n 'ont de paup iè re s n i en haut n i 

en bas. 
Le f ron t est une des grandes parties de la face, et l 'une de celles qui contribuent 

le plus à la b e a u t é de sa forme : i l faut qu ' i l soit d'une juste proportion, qu' i l ne 
soit n i trop rond , n i trop plat, n i t rop é t ro i t , n i trop court, et q u ' i l soit régulière

ment garni de cheveux au-dessus et aux côtés. Tout le monde sait combien les che
veux font à la physionomie ; c'est u n d é f a u t que d 'ê t re chauve. L'usage de porter 

des cheveux é t r ange r s , qu i est devenu si généra l , aurait d û se borner à cacher les 
tê tes chauves; car cette espèce de coiffure e m p r u n t é e a l tè re la vér i té de la physio
nomie, et donne au visage u n air d i f férent de celui qu ' i l doit avoir naturellement : 
on jugerait beaucoup mieux les visages si chacun por ta i t ses cheveux et les laissait 
f lot ter l ibrement. La partie la plus élevée de la tê te est celle qu i devient chauve la 

p remiè re , aussi bien que celle q u i est au-dessus des tempes : i l est rare que les 

cheveux qui accompagnent le bas des tempes tombent en entier, non plus que ceux 
de la partie in fé r i eu re du der r iè re de la t ê t e . A u reste, i l n 'y a que les hommes qui 

deviennent chauves en a v a n ç a n t en âge : les femmes conservent toujours leurs che
veux, et quoiqu'ils deviennent blancs comme ceux des hommes lorsqu'elles appro
chent de la vieillesse, ils tombent beaucoup moins. Les enfants et les eunuques ne 

sont pas plus sujets à ê t re chauves que les femmes : aussi les cheveux sont-ils plus 
grands et plus abondants dans la jeunesse qu'i ls ne sont à tout autre âge. Les 
plus longs cheveux tombent peu à peu ; à mesure qu 'on avance en âge ils d imi 
nuent et se dessèchen t ; i ls commencent à blanchir par la pointe, dès qu'ils sont 
devenus blancs ils sont moins forts et cassent plus a i sémen t . On a des exemples de 
jeunes gens dont les cheveux, devenus blancs par l 'effet d'une grande maladie, ont 
ensuite repris leur couleur naturelle peu à peu lorsque leur s a n t é a été parfaite-

s ment ré tabl ie . Aristote et Pline disent qu'aucun homme ne devient chauve avant 
d'avoir fa i t usage des femmes, à l'exception de ceux qu i sont chauves dès leur nais

sance. Les anciens écr ivains ont appelé les habitants de l ' île de Mycone têtes chauves; 
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o n p r é t e n d que c 'é ta i t u n d é f a u t naturel à ces insulaires, et comme une maladie 

e n d é m i q u e avec laquelle i ls venaient presque tous au monde (1) . 

L e nez est la partie la plus a v a n c é e et le t r a i t le plus apparent d u visage; mais 

comme i l n'a que t r è s -peu de mouvement, et q u ' i l n 'en prend ord ina i rement que 

dans les plus fortes passions, i l fa i t plus à la b e a u t é q u ' à la phys ionomie , et à 

moins q u ' i l ne soit f o r t d i s p r o p o r t i o n n é ou t r è s - d i f f o r m e , on ne le remarque pas 

autant que les autres parties qu i ont du mouvement, comme la bouche ou les yeux. 

L a fo rme d u nez et sa posi t ion plus avancée que celle de toutes les autres parties 

de la face, sont pa r t i cu l i è r e s à l 'espèce humaine ; car la p lupar t des an imaux on t 

des narines ou naseaux avec la cloison qu i les s épa re : mais dans aucun le nez ne 

f a i t u n t r a i t é levé et a v a n c é ; les singes m ê m e s n 'ont pour ainsi dire que des n a r i 

nes; ou du moins leur nez, q u i est posé comme celui de l 'homme, est si plat et si 

court, qu 'on ne doi t pas le regarder comme une partie semblable. C'est par cet or

gane que l 'homme et la p lupar t des animaux respirent et sentent les odeurs. Les 

oiseaux n 'ont point de narines ; i ls ont seulement deux trous ou deux condui ts 

pour la respiration et l 'odorat, au l ieu que les animaux q u a d r u p è d e s ont des na

seaux ou des narines cartilagineuses comme les n ô t r e s . 

La bouche et les lèvres sont ap rès les yeux les parties du visage q u i ont le p lus de 

mouvement et d'expression ; les passions inf luent sur ces mouvements; la bouche 

en marque les d i f fé ren t s ca rac tè res par les d i f fé ren tes formes qu'elle prend. L'organe 

d e l à vo ix anime encore cette partie et la rend plus vivante que toutes les autres. 

L a couleur vermeil le des l èv re s , la blancheur de l ' émai l des dents, t ranchent avec 

tant d'avantage sur les autres couleurs du visage, qu'elles paraissent en faire le point 

de vue p r inc ipa l : on fixe en effet les yeux sur la bouche d 'un homme qui parle, et on 

les y a r r ê t e plus longtemps que sur toutes les autres parties ; chaque mot , chaquo 

ar t icu la t ion , chaque son, produisent des mouvements d i f f é r en t s dans les l èv res . 

Quelque va r i é s et quelque rapides que soient ces mouvements, on pourrai t les d is 

t inguer tous les uns des autres : on a v u des sourds en c o n n a î t r e si parfaitement les 

d i f f é rences et les nuances successives, qu ' i ls entendaient parfai tement ce qu'on 
disait en voyant comme on le disait. 

L a m â c h o i r e i n f é r i e u r e est la seule qu i ait du mouvement dans l 'homme et dans 

tons les animaux, sans en excepter m ê m e le crocodile, quoique Aris tote assure en 

plusieurs endroits que la m â c h o i r e s u p é r i e u r e de cet an imal est la seule q u i ait du 

mouvement, et que la m â c h o i r e i n f é r i e u r e à laquelle, d i t - i l , la langue du crocodilo 
est a t t a c h é e , soit absolument immobi le . J'ai vou lu vér i f ie r ce fa i t , et j ' a i t r o u v é , en 

examinant le squelette d 'un crocodile, que c'est au contraire la seule m â c h o i r e ' i n 

fé r i eu re q u i est mobi le , et que la s u p é r i e u r e est, comme dans tous les autres ani 

maux, jo in te aux autres os de la tê te , sans q u ' i l y ait aucune a r t icu la t ion qu i puisse 

la rendre mobi le . Dans le f œ t u s humain la m â c h o i r e i n f é r i e u r e est, comme dans le 

(1) Voyez la Description des (les de l'Archipel, nar DraoDer n»™ KK* V«„«» . i • 
tion de Pline, par le Père Hardouin, page S4< P P ' * * ^ 8 0 8 8 1 , e S e c o n d T o l u m e d e m i ~ 
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singe, beaucô'up plus avancée que la mâcho i r e supér i eu re . Dans l'adulte i l serait 
éga lement difforme qu'elle f û t t rop avancée ou trop reculée ; elle doit ê t re à peu 
près de niveau avec la mâcho i r e supér ieure . Dans les instants les plus vifs des pas
sions, la mâcho i re a souvent un mouvement involontaire, comme dans les mo
ments où l ' âme n'est affectée de r ien : la douleur, le plaisir, l 'ennui font également 
bâi l ler ; mais i l est v ra i qu'on bâil le vivement, et que cette espèce de convulsion est 
t r è s - p r o m p t e dans la douleur et le plaisir, au l ieu que le bâ i l l emen t de l 'ennui en 

porte le carac tè re par la lenteur avec laquelle i l se fa i t . 
Lorsqu'on vient à penser tout à coup à quelque chose qu'on dés i re ardemment ou 

qu'on regrette vivement, on ressent u n tressaillement ou u n serrement intér ieur; ce 

mouvement du diaphragme agit sur les poumons, les élève et occasionne une ins
pi ra t ion vive et prompte q u i forme le soupir; et lorsque l ' âme a réf léchi sur la cause 
de son émot ion , et qu'elle ne voi t aucun moyen de rempl i r son dés i r ou de faire cesser 
ses regrets, les soupirs se r é p è t e n t ; la tristesse qu i est la douleur de l 'âme, succède à 
ces premiers mouvements; et, lorsque cette douleur de l ' âme est profonde etsubite, 
elle fa i t couler des larmes, et l 'air entre dans la poi t r ine par secousses, i l se fait 
plusieurs inspirations ré i térées par une espèce de secousse involontaire ; chaque 
inspirat ion fa i t u n b ru i t plus fo r t que celui du soupir, c'est ce qu'on appelle 
sangloter ; les sanglots se succèden t plus rapidement que les soupirs, et le son de 

la voix se fai t entendre u n peu dans le sanglot ; les accents en sont encore plus 
m a r q u é s dans le g é m i s s e m e n t : c'est une espèce de sanglot con t inué , dont le son 

lent se fa i t entendre dans l ' inspirat ion et dans l 'expirat ion; son expression consiste 

dans la continuation et la d u r é e d 'un t o n p la in t i f f o r m é par des sons inar t iculés; 
ces sons du g é m i s s e m e n t sont plus ou moins longs, suivant le degré de tristesse, 

d 'affl ict ion et d'abattement, qu i les cause; mais i ls sont toujours répétés plusieurs 
fois ; le temps de l ' inspirat ion est celui de l ' intervalle de silence qu i est entre les 

gémis semen t s , et ordinairement ces intervalles sont égaux pour la du rée et pour la 

distance. Le c r i p l a in t i f est u n g é m i s s e m e n t e x p r i m é avec force et à haute voix; 

quelquefois ce cr i se soutient dans toute son é t e n d u e sur le m ê m e ton, c'est surtout 

lorsqu ' i l est for t élevé et t r è s - a i g u ; quelquefois aussi i l f i n i t par un ton plus bas, 

c'est ordinairement lorsque la force du c r i est m o d é r é e . 

Le ris est un son en t recoupé subitement et à plusieurs reprises par une sorte de 
t r é m o u s s e m e n t qu i est m a r q u é à l ' ex tér ieur par le mouvement du ventre, qui s'é

lève et s'abaisse p r é c i p i t a m m e n t ; quelquefois, pour faci l i ter ce mouvement, on 

penche la poitr ine et la t ê te en avant ; la poi tr ine se resserre et reste immobile ; les 

coins de la bouche s 'é lo ignent du côté des joues, q u i se t rouvent resserrées et gon
flées ; l 'air, à chaque fois que le ventre s'abaisse, sort de la bouche avec bruit , et 

l 'on entend u n éclat de la voix qu i se répè te plusieurs fois de suite, quelquefois sur 
le m ê m e ton, d'autres fois sur des tons d i f fé ren t s q u i vont en d iminuant à chaque 
répé t i t ion . 

Dans le ris i m m o d é r é et dans presque toutes les passions violentes les lèvres sont 

fo r t ouvertes : mais dans des mouvements de l ' âme plus doux et plus tranquilles, 
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les coing de la bouche s ' é lo ignen t sans qu'elle s'ouvre, les joues se gonflent , et dans 

quelques personnes i l se forme sur chaque joue , à une petite distance des coins de 

l a bouche, u n léger enfoncement que l ' on appelle la fossette : c'est u n a g r é m e n t q u i 

se j o i n t aux g râce s dont le souris est ordinairement a c c o m p a g n é . Le souris est 

une marque de bienveil lance, d'applaudissement et de satisfaction i n t é r i e u r e ; c'est 

aussi une f a ç o n d 'exprimer le m é p r i s et la moquerie ; mais dans ce souris m a l i n 

on serre davantage les l èv re s l 'une contre l 'autre par u n mouvement de la l èv re 

i n f é r i e u r e . 

Les joues sont des parties uniformes q u i n 'ont par e l l e s - m ê m e s aucun mouve

ment , aucune expression, s i ce n'est par la rougeur ou la p â l e u r qu i les couvre i n 

volontairement dans des passions d i f f é r e n t e s ; ces parties fo rmen t le contour de la 

face et l ' u n i o n des t r a i t s ; elles contr ibuent plus à la b e a u t é d u visage q u ' à l 'expres

sion des passions. I l en est de m ê m e du menton , des oreilles et des tempes. 

On rougi t dans la honte, la co lère , l 'orguei l , la j o i e ; on pâ l i t dans la crainte, 

l ' e f f r o i et la tristesse. Cette a l t é r a t i o n de la couleur d u visage est absolument invo 

lontaire, elle manifeste l 'é ta t de l ' âme sans son consentement ; c'est u n effet d u 

sentiment, sur lequel la v o l o n t é n'a aucun empire : elle peut commander à tout 

le reste, car u n instant de ré f l ex ion suff î t pour qu 'on puisse a r r ê t e r les mouvements ' 

musculaires d u visage dans les passions, et m ê m e pour les changer; mais i l n'est pas 

possible d ' e m p ê c h e r le changement de couleur, parce q u ' i l d é p e n d d 'un mouve

ment d u sang occas ionné par l ' ac t ion d u diaphragme, q u i est le p r i n c i p a l organe 

d u sentiment i n t é r i e u r . 

La t ê t e en entier prend, dans les passions, des positions et des mouvements d i f 

f é r e n t s ; eRe est aba i s sée en avant dans l ' h u m i l i t é , l a honte, la tristesse ; p e n c h é e de 

Côté dans la langueur, la p i t i é ; é levée dans l 'arrogance; droi te et f ixe dans l ' o p i 

n i â t r e t é ; la t ê t e f a i t u n mouvement en a r r i è r e dans l ' é t o n n e m e n t , et plusieurs 

mouvements r é i t é r é s de cô té et d'autre dans le m é p r i s , l a moquerie, la co lère et 
l ' i nd igna t ion . 

Dans l ' a f f l i c t ion , la jo ie , l ' amour , la honte, la compassion, les yeux se gonflent tout 

à coup, une humeur surabondante les couvre et les obscurcit, i l en coule des larmes. 

L ' e f fus ion des larmes est tou jours a c c o m p a g n é e d'une tension des muscles du visage, 

q u i f a i t ouv r i r la bouche ; l ' humeur q u i se forme naturel lement dans le nez devient 

plus abondante; les larmes s'y jo ignent par des conduits i n t é r i e u r s , elles ne cou

lent pas u n i f o r m é m e n t , et eRes semblent s ' a r r ê t e r par intervalles. 

Dans la tristesse, les deux coins de la bouche s'abaissent, la l èv re i n f é r i e u r e re

monte, la p a u p i è r e est a b a i s s é e à demi , la prunel le de l 'œil est é levée et à m o i t i é 

cachée par la p a u p i è r e , les autres muscles de la face sont r e l â c h é s , de sorte que 

l ' in terval le q u i est entre l a bouche et les yeux est plus grand q u ' à l 'o rd ina i re ; et 

par c o n s é q u e n t le visage p a r a î t a l l o n g é . 

Dans la peur, la terreur, l ' e f f r o i et l 'horreur , le f r o n t se ride, les sourcils s 'é lèvent , 

l a p a u p i è r e s'ouvre autant q u ' i l est possible ; elle surmonte la prunelle, et laisso 

p a r a î t r e une partie d u blanc de l 'œ i l au-dessus de la prunel le , qu i est aba issée et 
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u n peu cachée par la p a u p i è r e in fé r ieure : la bouche est en m ê m e temps for t ou
verte ; les lèvres se retirent et laissent pa ra î t r e les dents en haut et en bas. 

Dans le mépr i s et la dér i s ion , la lèvre supér ieure se re lève d 'un côté et laisse pa

ra î t r e les dents, tandis que de l'autre côté elle a un petit mouvement comme pour 
sourire; le nez se fronce du m ê m e côté que la lèvre s'est élevée, et le coin de la 
bouche recule; l 'œil du m ê m e côté est presque f e r m é , tandis que l'autre est ou

vert à l 'ordinaire; mais les deux prunelles sont abaissées comme lorsqu'on regarde 

du haut en bas. 
Dans la jalousie, l 'envie, la malice, les sourcils descendent et se froncent, les 

paup iè res s 'élèvent et les prunelles s'abaissent, la lèvre supé r i eu re s'élève de cha
que côté, tandis que les coins de la bouche s'abaissent u n peu, et que le mil ieu do 
la lèvre in fé r ieure se relève pour jo indre le mi l i eu de la lèvre supér ieure . 

Dans le r is , les deux coins de la bouche reculent et s 'é lèvent u n peu, la partie 
supé r i eu re des joues se re lève, les yeux se ferment plus ou moins, la lèvre supé
rieure s'élève, l ' infér ieure s'abaisse, la bouche s'ouvre et la peau du nez se fronce 
dans les ris i m m o d é r é s . 

Les bras, les mains et tout le corps entrent aussi dans l'expression des passions; 
les gestes concourent avec les mouvements du visage pour exprimer les différents 
mouvements de l ' âme . Dans la joie, par exemple, les yeux, la tê te , les bras et 
tout le corps sont agi tés par des mouvements prompts et v a r i é s ; dans la langueur 
et la tristesse, les yeux sont ba issés , la tê te est penchée de côté , les bras sont 
pendants, et tout le corps est immobi le ; dans l 'admirat ion, la surprise, l 'étonne-

ment, tout mouvement est suspendu, on reste dans une m ê m e attitude. Cette pre
miè re expression des passions est i n d é p e n d a n t e d e l à v o l o n t é ; mais i l y a une autre 

sorte d'expression qu i semble être produite par une réf lex ion de l'esprit et par la 
commandement de la vo lon té , q u i fa i t agir les yeux, la t ê t e , les bras et tout le 

corps : ces mouvements paraissent ê t re autant d'efforts que fa i t l ' âme pour défen
dre le corps ; ce sont au moins autant de signes secondaires qu i répètent les pas
sions, et qu i pourraient seuls les exprimer. Par exemple, dans l 'amour, dans le dé
sir, dans l ' espérance , on lève la t ê te et les yeux vers le ciel, comme pour demander 

le bien que l 'on souhaite; on porte la t ê t e et le corps en avant, comme pour avan* 
cer, en s'approchant, la passion de l 'objet dés i r é ; on é t end les bras, on ouvre les 

mains pour l'embrasser et le saisir : au contraire, dans la crainte, dans la haine, 
dans l 'horreur, nous a v a n ç o n s les bras avec préc ip i t a t ion , comme pour repousser 

ce qui fai t l 'objet de notre aversion; nous d é t o u r n o n s les yeux et la t ê t e ; nous re

culons pour l ' év i te r ; nous fuyons pour nous en é lo igner . Ces mouvements sont si 

prompts, qu'ils paraissent involontaires : mais c'est u n effet de l'habitude qui nous 

trompe, car ces mouvements d é p e n d e n t de la réf lexion, et marquent seulement la 

perfection des ressorts du corps humain , par la prompti tude avec laquelle tous les 
membres obéissent aux ordres de la vo lon té . 

Comme toutes les passions sont des mouvements de l ' âme , la plupart relatifs aux 

impressions des sensuelles peuvent ê t re expr imées par les mouvements du corps, et 
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surtout par ceux d u visage; on peut juger de ce qu i se passe à l ' i n t é r i e u r par l 'ac

t ion ex t é r i eu re , et c o n n a î t r e à l ' inspection des changements d u visage la s i tuat ion 

de l ' â m e : mais comme l ' âme n'a point de forme q u i puisse ê t re relative à aucune 

forme m a t é r i e l l e , on ne peut pas la juger par la figure du corps et par la forme d u 

visage ; u n corps m a l f a i t peut renfermer une f o r t belle â m e , et l ' on ne doit pas 

juger du bon ou du mauvais na tu re l d'une personne par les traits de son visage, 

car ces t ra i ts n 'on t aucun rapport avec la nature de l'âme,- aucune analogie sur 

laquelle on puisse fonder des conjectures raisonnables. 

Les anciens é t a i en t cependant fo r t a t t a c h é s à cette espèce de p r é j u g é , et dans tous 

les temps i l y a eu des hommes qu i ont v o u l u faire une # science d iv ina to i re de leurs 

p r é t e n d u e s connaissances en physionomie ; mais i l est bien év iden t qu'elles ne 

peuvent s ' é t endre q u ' à deviner les mouvements de l ' â m e par ceux des yeux, d u 

visage et du corps; et que la forme d u nez, de la bouche et d'autres trai ts , ne f a i t 

pas plus la forme de l ' â m e , au naturel de la personne, que la grandeur ou la gros

seur des membres ne fa i t à la p e n s é e . U n homme en sera-t- i l plus spi r i tuel parce 

q u ' i l aura le nez b ien fa i t ? en sera-t-i l moins sage parce q u ' i l aura les yeux petits 

et la bouche grande ? I l fau t donc avouer que tout ce que nous ont d i t les phys io 

nomistes est d e s t i t u é de tout fondement, et que r i en n'est plus c h i m é r i q u e que les 

inductions qu' i ls ont v o u l u t i rer de leurs p r é t e n d u e s observations m é t o p o s c o p i q u e s . 

Les parties de la t ê te qu i fon t le moins à la physionomie et à l ' a i r d u visage sont 

les oreilles : elles sont p l acées à cô t é et c achées par les cheveux. Cette partie, q u i est 

s i petite et si peu apparente dans l ' homme, est f o r t remarquable dans la p lupa r t 

des animaux q u a d r u p è d e s ; elle f a i t beaucoup à l ' a i r de la t è t e de l ' an imal , elle i n 

dique m ê m e son é t a t de vigueur ou d'abattement; elle a des mouvements muscu 

laires q u i d é n o t e n t le sentiment et r é p o n d e n t à l 'act ion i n t é r i e u r e de l ' an imal . Les 

oreilles de l 'homme n 'on t ordinairement aucun mouvement volontaire ou i n v o l o n 

taire, quo iqu ' i l y ait des muscles qu i y aboutissent. Les plus petites oreilles sont, 

à ce qu 'on p r é t e n d , les plus jolies ; mais les plus grandes, et q u i sont en m ê m e 

temps bien b o r d é e s , sont celles q u i entendent le mieux. I l y a des peuples qu i en 

agrandissent prodigieusement le lobe, en le p e r ç a n t et en y met tant des morceaux 

de bois ou de m é t a l , qu ' i ls remplacent successivement par d'autres morceaux plus 

gros; ce q u i fa i t , avec le temps, u n t r o u é n o r m e dans le lobe de l 'orei l le , qu i c ro î t 

toujours à p ropor t ion que le t r o u s 'é larg i t . J'ai v u de ces morceaux de bois q u i 

avaient plus d 'un pouce et demi de d i a m è t r e , q u i venaient des Indiens de l ' A m é r i 

que m é r i d i o n a l e ; i l s ressemblent à des dames de t r ic t rac . On ne sait sur quoi peut 

ê t r e f o n d é e cette coutume s ingu l i è r e de s'agrandir si prodigieusement les oreilles : i l ' 

est v r a i qu 'on ne sait g u è r e mieux d 'où peut venir l'usage presque g é n é r a l dans 

toutes les nat ions de percer les oreilles quelquefois et les narines, pour porter des 

boucles, des anneaux, etc., à moins que d'en at t r ibuer l 'or igine aux peuples encore 

sauvages et nus, q u i ont c h e r c h é à porter de la m a n i è r e la moins incommode les 

choses qu i leur ont pa ru les plus p réc ieuses , en les attachant à cette partie. 

La bizarrerie et la v a r i é t é des usages paraissent encore plus dans la m a n i è r e 
v . 37 
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différente dont les hommes ont a r r a n g é les cheveux et la barbe : les uns, comme 
les Turcs, coupent leurs cheveux et laissent c ro î t re leur barbe; d'autres, comme la 
plupart des Européens , portent leurs cheveux ou des cheveux e m p r u n t é s , et rasent 
leur barbe; les sauvages se l'arrachent et conservent soigneusement leurs cheveux; 

les nègres se rasent la tê te par figures, t a n t ô t en étoiles, t a n t ô t à la façon des re
l igieux, et plus c o m m u n é m e n t encore par bandes alternatives, en laissant au

tant de ple in que de rasé , et ils font la m ê m e chose à leurs petits garçons ; les Ta-
lapoins de Siam font raser la tê te et les sourcils aux enfants dont on leur confie 
l ' éduca t ion . Chaque peuple a sur cela des usages d i f férents : les uns font plus de 
cas de la barbe de la lèvre supér ieure que de celle du menton ; d'autres préfèrent 
celle des joues et celle du dessous du visage; les uns la fr isent , les autres la por
tent lisse. I l n 'y a pas bien longtemps que nous portions les cheveux du derrière 
de la tê te épars et flottants, aujourd 'hui nous les portons dans u n sac. Nos habi l 
lements sont dif férents de ceux de nos pè r e s ; l a va r ié té dans la man iè re de Se vêt i t 
est aussi grande que la d ivers i té des nations ; et ce qu ' i l y a de singulier, c'est que, 
de toutes les espèces de v ê t e m e n t s , nous avons choisi l 'une des plus incommodes, 
et que notre m a n i è r e , quoique g é n é r a l e m e n t imi tée par tous les peuples de l 'Eu
rope, est en m ê m e temps, de toutes les m a n i è r e s de se vê t i r , celle qu i demande lè 
plus de temps, celle qui me p a r a î t ê t re le moins assortie à la nature. 

Quoique les modes semblent n 'avoir d'autre origine que le caprice et la fantai

sie, les caprices adop tés et les fantaisies générales m é r i t e n t d 'ê t re examinés : les 
hommes ont toujours fai t et feront toujours cas de tout ce qu i peut fixer les yeux 

des autres hommes, et leur donner en m ê m e temps des idées avantageuses de r i 
chesses, de puissance, de grandeur, etc. L a valeur de ces pierres brillantes, qui de 

tout temps ont été regardées comme des ornements préc ieux , n'est fondée que sur 
leur ra re té et sur leur éclat éb lou issan t ; i l en est de m ê m e de ces m é t a u x éclatants, 

dont le poids nous pa ra î t si léger lo rsqu ' i l est r épa r t i sur tous les plis de nos vête

ments pour en faire la parure : ces pierres, ces m é t a u x , sont moins des ornements 

pour nous que des signes pour les autres, auxquels i ls doivent nous remarquer et 
r econna î t r e nos richesses; nous t â c h o n s de leur en donner une plus grande idée en 

agrandissant la surface de ces m é t a u x , nous voulons fixer leurs yeux, ou plutôt 

les éb lou i r : combien peu y en a - t - i l en effet qu i soient capables de séparer la 

personne de son vê t emen t , et de juger sans m é l a n g e l 'homme et le m é t a l ! 

Tout ce qu i est rare et b r i l l an t sera donc toujours de mode, tant que les hommes 

tireront plus d'avantage de l'opulence que de la ver tu , tant que les moyens de pa
ra î t re cons idérable seront si d i f fé ren t s de ce q u i mér i t e seul d 'ê t re considéré. L ' é 
clat extér ieur dépend beaucoup de la m a n i è r e de se v ê t i r ; cette m a n i è r e prend des 

formes d i f fé ren tes , selon les d i f férents points de vue sous lesquels nous voulons 
être regardés : l 'homme modeste, ou qu i veut le p a r a î t r e , veut en m ê m e temps 

marquer cette vertu par la s impl ic i té de son habil lement; l 'homme glorieux ne 

négl ige r ien de ce qui peut é tayer son orgueil ou flatter sa v a n i t é ; on le reconnaî t 
à la richesse ou à la recherche de ses ajustements, 
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U n autre point de vue que les hommes ont assez g é n é r a l e m e n t est de rendre 

leur corps plus grand, plus é t e n d u : peu contents d u pet i t espace dans lequel est 

c irconscri t notre ê t r e , nous voulons t en i r plus de place en ce monde que la na

ture ne peut nous en donner; nous cherchons à agrandir notre f igure par des 

chaussures élevées , par des v ê t e m e n t s r en f l é s . Quelque amples qu' i ls puissent ê t r e , 

la v a n i t é qu' i ls couvrent n'est-elle pas encore plus grande? Pourquoi la tê te d ' un 

docteur est-elle e n v i r o n n é e d'une q u a n t i t é é n o r m e de cheveux e m p r u n t é s , et que 

celle d 'un homme d u bel air en est si l é g è r e m e n t garnie ? L ' u n veut qu 'on juge de 

l ' é t e n d u e de sa science par la capac i té physique de cette t ê t e dont i l grossit le v o 

lume apparent, et l 'autre ne cherche à le d iminuer que pour donner une idée de 

la l égè re té de son esprit. 

I l y a des modes dont l 'or igine est plus raisonnable : ce sont celles o ù on a eu 

pour bu t de cacher des d é f a u t s et de rendre la nature moins d é s a g r é a b l e . A p ren 

dre les hommes en g é n é r a l , i l y a beaucoup plus de figures d é f e c t u e u s e s et de 

laids visages que de personnes belles et b ien faites : les modes, qu i ne sont que 

l'usage du plus grand nombre, usage auquel le reste se soumet, ont donc é té i n 

troduites, é tab l ies par ce grand nombre de personnes i n t é r e s sée s à rendre leurs 

d é f a u t s plus supportables. Les femmes ont co lo ré leur visage lorsque les roses de 

leur te int se sont f lé t r ies , et lorsqu'une p â l e u r naturelle les rendai t moins a g r é a 

bles que les autres : cet usage est presque universellement r é p a n d u chez tous les 

peuples de la te r re ; celui de se b lanchir les cheveux avec de la poudre, et de les 

enfler p a r l a fr isure, quoique beaucoup moins g é n é r a l et b ien plus nouveau, p a r a î t 

avoir été i m a g i n é pour faire sort i r davantage les couleurs d u visage, et en accom

pagner plus avantageusement la fo rme . 

Mais laissons les choses accessoires et e x t é r i e u r e s ; et sans nous occuper plus 

longtemps des ornements et de la draperie d u tableau, revenons à la figure. L a 

t ê t e de l 'homme est à l ' ex té r i eu r et à l ' i n t é r i e u r d'une forme d i f f é r e n t e de celle de 

l a t ê t e de tous les autres an imaux, à l 'exception d u singe, dans lequel cette part ie 

est assez semblable ; i l y a cependant beaucoup moins de cerveau et plusieurs 

autres d i f fé rences dont nous parlerons dans la suite. Le corps de presque tous les 

animaux q u a d r u p è d e s vivipares est en entier couvert de poils ; le d e r r i è r e de l a 

t ê te de l 'homme est, j u s q u ' à l ' âge de p u b e r t é , la seule part ie de son corps qu i en 

soit couverte, et elle en est plus abondamment garnie que la t ê t e d 'aucun an imal . 

L e singe ressemble encore à l 'homme par les oreilles, par les narines, par les 

dents. U y a une t r è s - g r a n d e d i v e r s i t é dans la grandeur, la pos i t ion et le nombre 

des dents des d i f f é ren t s animaux : les uns en ont en haut et en bas, d'autres n'en 

on t q u ' à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e ; dans les uns les dents sont s épa rées les unes des 

autres, dans d'autres elles sont continues et r é u n i e s ; le palais de certains poissons 

n'est qu'une espèce de masse osseuse t r è s - d u r e et garnie d 'un t r è s - g r a n d nombre 

de pointes q u i fon t l 'off ice de dents (1) . 

(1) On trouve dans le Journal des Savants, année 1675, un extrait de l'Istoria anatomica dell' ossa del 
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Dans presque tous les animaux la partie par laquelle ils prennent la nourri ture 
est ordinairement solide ou a rmée de quelques corps durs : dans l 'homme, les qua
drupèdes et les poissons, les dents; le bec, dans les oiseaux; les pinces, les 
scies, etc., dans les insectes, sont des instruments d'une m a t i è r e dure et solide, 
avec lesquels tous ces animaux saisissent et broient leurs aliments ; toutes ces 
parties dures t irent leur origine des nerfs, comme les ongles, les cornes, etc. Nous 
avons dit que la substance nerveuse prend de la solidi té et une grande dure té dès 
qu'elle se trouve exposée à l 'air ; la bouche est une partie divisée, une ouverture 
dans le corps de l 'animal : i l est donc naturel d'imaginer que les nerfs qui y abou
tissent doivent prendre à leurs ex t rémi tés de la du re t é et de la solidité, et produire 
par conséquen t les dents, les palais osseux, les becs, les pinces et toutes les autres 
parties dures que nous trouvons dans tous les animaux, comme ils produisent aux 
autres ex t rémi tés du corps auxquelles ils aboutissent, les ongles, les cornes, les 
ergots, et m ê m e à la surface tes poils, les plumes, les écai l les , etc. 

Le cou soutient la tête et la r é u n i t avec le corps ; cette partie est bien plus con
s idérable dans la plupart des animaux q u a d r u p è d e s qu'elle ne l'est dans l'homme : 
les poissons et les autres animaux qu i n 'ont point de poumons semblables aux 
nô t res , n'ont point de cou. Les oiseaux sont en généra l les animaux dont le cou 
est le plus long : dans les espèces d'oiseaux qu i ont les pattes courtes, le cou est 

•aussi assez court ; et dans celles où les pattes sont for t longues, le cou est aussi d'une 
t r è s - g r a n d e longueur. Aristote di t que les oiseaux de proie q u i ont des serres ont 
tous le cou court. 

La poitrine de l 'homme est à l ' ex tér ieur c o n f o r m é e d i f f é r emmen t de celle des au
tres animaux ; elle est plus large à proport ion du corps, et i l n a y a que l'homme et 
le singe dans lesquels on trouve ces os qui sont i m m é d i a t e m e n t au-dessous du cou 
et que l 'on appelle les clavicules. Les deux mamelles sont posées sur la poitrine : 

celles des femmes sont plus grosses et plus éminen t e s que celles des hommes; 
cependant elles paraissent ê t re à peu près de la m ê m e consistance, et leur organi
sation est assez semblable, car les mamelles des hommes peuvent former du lait 

comme celles des femmes : on a plusieurs exemples de ce fa i t , et c'est surtout à l'âge 

de pube r t é que cela arr ive; j ' a i v u u n jeune homme de quinze ans faire sortir d'une 
de ses mamelles plus d'une cui l lerée d'une l iqueur laiteuse, ou p lu tô t de véritable 

lai t . I l y a dans les animaux une grande var ié té dans la situation et dans le nom

bre des mamelles : les uns, comme le singe, l ' é l éphan t , n'en ont que deux qui sont 
posées sur le devant de la poitr ine ou à côté ; d'autres en ont quatre, comme l'ours; 
d'autres, comme les brebis, n'en ont que deux placées entre les cuisses; d'autres 

ne les ont n i sur la poitr ine n i entre les cuisses, mais sur le ventre, comme les 

corp.i humano, di Bernardino Genga,etc, par lequel il paraît que cet auteur prétend qu'il s'est trouvé plusieurs 
personnes qui n'avaient qu'une seule dent qui occupait toute la mâchoire, sur laquelle on voyait de petites lignes 

t distinctes, par le moyen desquelles il semblait qu'il y en eût plusieurs. Il dit avoir trouvé dans l'hôpital du Saint-
j Esprit de Rome une tôle qui n'avait point de mâchoire inférieure, et que dans la supérieure il n'y avait que trois 
dents, savoir, deux molaires, dont chacune était divisée en cinq avec les racines séparées, et l'autre formait les 
quatre dents incisives et les deux qu'on appelle canines. 
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chiennes, les truies, etc., qu i en ont u n grand nombre ; les oiseaux n 'ont po in t de 

mamelles, non plus que tous les autres animaux ovipares : les poissons v iv ipares» 

comme la baleine, le dauphin, le l amant in , etc., ont aussi des mamelles et du l a i t , 

L a forme des mamelles varie dans les d i f f é r en t e s espèces d 'animaux, et dans la 

m ê m e espèce suivant les d i f fé ren t s âges . On p r é t e n d que les femmes dont les m a 

melles ne sont pas bien rondes, mais en forme de poire, sont les meilleures nou r 

rices, parce que les enfants peuvent alors prendre dans leur bouche non-seulement 

le mamelon, mais encore une partie m ê m e de l ' ex t r émi t é de la mamelle . A u reste, 

pour que les mamelles des femmes soient bien p lacées , i l faut q u ' i l y ai t autant 

d'espace de l ' u n des mamelons à l 'autre qu ' i l y en a depuis le mamelon jusqu 'au 

m i l i e u de la fossette des clavicules, en sorte que ces trois points fassent u n t r iangle 

équ i l a l é r a l . 

Au-dessous de la poi t r ine est le ventre, sur lequel l ' ombi l i c ou le n o m b r i l est 

apparent et bien m a r q u é , au l ieu que dans la plupart des espèces d 'animaux i l est 

presque insensible, et souvent m ê m e e n t i è r e m e n t ob l i t é ré ; les singes m ê m e s n 'on t 

qu'une espèce de ca l los i té ou de d u r e t é à la place du n o m b r i l . 
Les bras de l 'homme ne ressemblent point du tout aux jambes de devant des. 

q u a d r u p è d e s , non plus qu'aux ailes des oiseaux: le singe est le seul de tous les 

animaux q u i ait des bras et des mains ; mais ces bras sont plus g r o s s i è r e m e n t to r -

m é s et dans des proporf ions moins exactes que le bras et la m a i n de l 'homme. Les 

épau les sont aussi beaucoup plus larges et d'une forme t r è s -d i f f é ren te dans l ' homme 

de ce qu'elles sont dans tous les autres animaux ; le haut des épau le s est la partie 

du corps sur laquelle l 'homme peut porter les plus grands fardeaux. 

L a forme du dos n'est pas f o r t d i f f é r en t e dans l 'homme de ce qu'elle est dans 

plusieurs animaux q u a d r u p è d e s ; la partie des reins est seulement plus musculeuse 

et plus for te; mais les fesses, q u i sont les parties les plus in f é r i eu re s du tronc, n'ap
part iennent qu ' à l 'espèce humaine; aucun des animaux q u a d r u p è d e s n'a de fesses; 

ce que l 'on prend pour cette partie sont leurs cuisses. L 'homme est le seul q u i se 

soutienne dans une si tuation droite et perpendiculaire; c'est à cette posi t ion des 

parties i n f é r i eu re s qu'est relat i f ce renflement en haut des cuisses q u i forme 

les fesses. 
Le pied de l 'homme est aussi t r è s - d i f f é r e n t de celui de quelque an imal que ce 

soit, et m ê m e de celui du singe. Le pied du singe est p l u t ô t une m a i n qu 'un p i ed ; 

les doigts en. sont longs et d isposés comme ceux de la m a i n ; celui du m i l i e u est 

plus grand que les autres, comme dans la m a i n ; ce pied du singe n'a d'ail leurs 

po in t de ta lon semblable à celui de l 'homme. L'assiette du pied est aussi plus 

grande dans l 'homme que dans tous les animaux q u a d r u p è d e s , et les doigts d u 

pied servent beaucoup à mainteni r l ' équ i l ib re du corps et à assurer ses mouvements 
dans la d é m a r c h e , la course, la danse, etc. 

Les ongles sont plus petits dans l 'homme que dans tous les animaux ; s'ils excé 

daient beaucoup les ex t r émi t é s des doigts, i ls nuiraient à l'usage de la m a i n . Les 

sauvages, qu i les laissent c ro î t r e , s'en servent pour d é c h i r e r la peau des animaux : 
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mais, quoique leurs ongles soient plus forts et plus grands que les nô t res , i ls ne 
le sont point assez pour qu'on puisse les comparer en aucune f a ç o n à la corne et 

aux ergots du pied des animaux. 
On n'a r ien observé de parfaitement exact dans le dé ta i l des proportions du corps 

humain : non-seulement les m ê m e s parties du corps n 'ont pas les m ê m e s dimen
sions proportionnelles dans deux personnes d i f fé ren tes , mais souvent dans la 
m ê m e personne une partie n'est pas exactement semblable à la partie correspon
dante; par exemple, souvent le bras ou la jambe du côté droi t n'a pas exactement 
les m ê m e s dimensions que le bras ou la jambe du côté gauche, etc. I l a donc fal lu 
des observations répétées pendantlongtemps pour trouver u n mi l i eu entre ces diffé
rences, af in d 'é tabl i r au juste les dimensions des parties du corps humain, et de 
donner une idée des proportions qu i fon t ce que l ' on appelle la belle nature. Ce n'est 
pas par la comparaison du corps d 'un homme avec celui d 'un autre homme, ou par 
des mesures actuellement prises sur u n grand nombre de sujets, qu'on a pu acqué
r i r cette connaissance ; c'est par les efforts qu'on a faits pour imi ter et copier exac
tement la nature : c'est à l 'art du dessin qu'on doit tout ce que l 'on peut savoir en 

.ce genre ; le sentiment et le goût ont fa i t ce que la m é c a n i q u e ne pouvait faire; on 
a qu i t t é la règle et le compas pour s'en tenir au coup d'oeil ; on a réal isé sur le mar

bre toutes les formes, tous les contours de toutes les parties du corps humain, et 
on a mieux connu la nature par la r ep ré sen t a t i on que par la nature m ê m e . Dès 

qu ' i l y a eu des statues, on a mieux j u g é de leur perfection en les voyant qu'en 
les mesurant. C'est par u n grand exercice de l 'ar t du dessin et par un sentiment 

exquis, que les grands statuaires sont parvenus à faire sentir aux autres hommes 

les justes proportions des ouvrages de la nature. Les anciens ont fai t de si belles 

statues, que, d 'un commun accord, on les a r ega rdées comme la représentat ion 
exacte du corps huma in le plus parfai t . Ces statues, q u i n ' é t a i e n t que des copies de 

l 'homme, sont devenues des originaux parce que ces copies n ' é ta ien t pas faites 
d 'après u n seul i nd iv idu , mais d 'après l 'espèce humaine en t iè re bien observée, et 

s i bien vue, qu'on n'a p u trouver aucun homme dont le corps f û t aussi bien pro

po r t i onné que ces statues. C'est donc sur ces modè le s que l 'on a pris les mesures 
d u corps huma in : nous les rapporterons i c i comme les dessinateurs les ont don
nées . On divise ordinairement la hauteur du corps en d ix parties égales, que l 'on 
appelle faces en termes d'art, parce que la face de l 'homme a été le premier modèle 

de ces mesures. On distingue aussi trois parties égales dans chaque face, c'est-à-
dire dans chaque d ix ième partie de la hauteur du corps ; cette seconde division 

vient de celle que l 'on a faite de la face humaine en trois parties égales . La pre

m i è r e commence au-dessus du f ron t à la naissance des cheveux et finit à la racine 
d u nez ; le nez fa i t la seconde partie de la face ; et la t r o i s i è m e , en c o m m e n ç a n t 

au-dessous du nez, va jusqu'au-dessous d u menton. Dans les mesures d u reste du 

corps, on désigne quelquefois l a t ro i s i ème partie d'une face, ou une t r en t i ème 

partie de toute la hauteur, par le mot nez, ou de longueur de nez. L a p r e m i è r e face 

dont nous venons de parler, qu i est toute la face de l 'homme, ne commence qu ' à 
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la naissance des cheveux, q u i est au-dessus du f r o n t ; depuis ce poin t jusqu 'au som

met de la t è t e , i l y a encore u n tiers de face de hauteur, ou, ce q u i est la m ô m e 

chose, une hauteur égale à celle d u nez : ainsi , depuis le sommet de la tê te j u s 

qu 'au bas d u menton, c ' e s t -à -d i re dans la hauteur de la t ê t e , i l y a une face et u n 

tiers de face ; entre le bas d u men ton et la fossette des clavicules, q u i est au-dessus 

d e l à poi t r ine , i l y a deux tiers de face : ainsi la hauteur depuis le dessus de la p o i 

t r ine jusqu 'au sommet de la t ê t e fa i t deux fois la longueur de la face, ce q u i est la 

c i n q u i è m e partie de toute la hauteur du corps ; depuis la fossette des clavicules j u s 

qu'au bas des mamelles, on compte une face; au-dessous des mamelles commence 

la q u a t r i è m e face, q u i f i n i t au n o m b r i l ; et la c i n q u i è m e va à l 'endroi t où se fa i t la 

b i fu r ca t i on d u t ronc, ce q u i fa i t en tout la m o i t i é de la hauteur d u corps. On compte 

deux faces dans la longueur de la cuisse jusqu'au genou; le genou f a i t une demi-

face, q u i est la m o i t i é de la h u i t i è m e : i l y a deux faces dans la longueur de la jambe, 

depuis le bas du genou jusqu'au coude-pied, ce q u i fa i t en tout neuf faces et demie; 

et depuis le coude-pied j u s q u ' à la plante du pied i l y aune demi-face, q u i c o m p l è t e 

les d ix faces dans lesquelles on a d iv i sé toute la hauteur du corps. Cette d iv i s ion a 

é té faite pour le c o m m u n des hommes : mais pour ceux qu i sont d'une tai l le haute et 

f o r t au-dessus du commun, i l se t rouve environ une demi-face de plus dans la par

tie d u corps q u i est entre les mamelles et la b i fu rca t ion du tronc : c'est donc cette 

hauteur de surplus dans cet endroit du corps qu i f a i t la belle ta i l l e ; alors la nais
sance de la b i fu rca t ion du t ronc ne se rencontre pas p r é c i s é m e n t au m i l i e u de la 

hauteur du corps, mais u n peu au-dessous. Lorsqu 'on é t e n d les bras de f açon qu' i ls 

soient tous deux sur une m ê m e l igne droite et horizontale, la distance q u i se trouve 

entre les e x t r é m i t é s des grands doigts des mains est égale à la hauteur du corps. 

Depuis la fossette q u i est entre la clavicule j u s q u ' à l ' e m b o î t u r e de l'os de l ' épau le 

avec celui du bras, i l y a une face : lorsque le bras est a p p l i q u é contre le corps et 

p l i é en avant, on y compte quatre faces, savoir, deux entre l ' embo î tu r e de l ' épau le 

et l ' e x t r é m i t é du coude, et deux autres depuis le coude j u s q u ' à la p r e m i è r e nais-

sonce du pet i t doigt, ce q u i fa i t c inq faces, et c inq pour le côté de l 'autre bras; 

c'est en tou t d ix faces, c ' e s t -à -d i re une longueur égale à toute la hauteur du corps. 
I l reste cependant à l ' ex t r émi t é de chaque m a i n la longueur des doigts, q u i est d'en

v i r o n une demi-face : mais i l faut faire at tent ion que cette demi-face se perd dans 

les e m b o î t u r e s du coude et de l ' épau le , lorsque les bra^ sont é t e n d u s . La m a i n a une 

face de longueur ; le pouco a u n tiers de face ou une longueur de nez, de m ê m e que 

le plus long doigt du pied ; la longueur du dessous du pied est égale à une s ix i ème 

part ie de la hauteur du corps en entier. Si l ' on voula i t vé r i f i e r ces mesures de l o n 

gueur sur u n seul homme, on les t rouverai t fautives à plusieurs éga rds , parles r a i 

sons que nous en avons d o n n é e s . I l serait encore bien plus d i f f ic i le de d é t e r m i n e r 

les mesures d e l à grosseur des d i f f é ren te s parties du corps; l 'embonpoint ou la 

maigreur changent si f o r t ces dimensions, et le mouvement des muscles les f a i t 

varier dans u n si grand nombre de positions, q u ' i l est presque impossible de don

ner l à - d e s s u s des r é s u l t a t s sur lesquels on puisse compter* 
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Dans l'enfance les parties supér ieures du corps sont plus grandes que les parties 
infér ieures : les cuisses et les jambes ne font pas, à beaucoup près , la moi t i é de la 
hauteur du corps : à mesure que l'enfant avance en âge ces parties infér ieures 
prennent plus d'accroissement que les parties supér ieures ; et lorsque l'accroisse
ment de tout le corps est en t i è r emen t achevé , les cuisses et les jambes font à peu 

près la moi t ié de la hauteur du corps. 
Dans les femmes la partie an té r i eu re de la poitr ine est plus élevée que dans les 

hommes, en sorte qu'ordinairement la capaci té de la poitrine fo rmée par les côtes 
a plus d 'épaisseur dans les femmes et plus de largeur dans les hommes, propor

tionnellement au reste du corps : les hanches des femmes sont aussi beaucoup plus 
grosses, parce que les os des hanches, et ceux qu i y sont joints et qu i composent 
ensemble cette capaci té qu'on appelle le bassin, sont plus larges qu'ils ne le sont 
dans les hommes. Cette différence dans la conformation de la poitrine et du bassin 
est assez sensible pour être reconnue for t a i sémen t , et elle suffi t pour faire dist in
guer le squelette d'une femme de celui d'un homme. 

La hauteur totale du corps humain varie assez cons idé rab lemen t : la grande 
tail le pour les hommes est depuis cinq pieds quatre ou cinq pouces jusqu 'à cinq 
pieds hui t ou neuf pouces ; la taille méd ioc re est depuis cinq pieds ou cinq pieds 
u n pouce ju squ ' à cinq pieds quatre pouces ; et la tail le est au-dessous de cinq pieds. 

Les femmes ont en généra l trois ou quatre pouces de moins que les hommes. Nous 
parlerons ailleurs des géants et des nains. 

Quoique le corps de l 'homme soit à l ' extér ieur plus dél icat que celui d'aucun des 
animaux, i l est cependant t r è s - n e r v e u x , et peu t - ê t r e plus for t , par rapport à son 
volume, que celui des animaux les plus forts : car, si nous voulons comparer la 
force du l i on à celle de l 'homme, nous devons cons idére r que cet animal étant ar

m é de griffes et de dents, l 'emploi q u ' i l fai t de ses forces nous en donne une fausse 

idée ; nous attribuons à sa force ce q u i n'appartient qu ' à ses armes : celles que 

l 'homme a reçues de la nature ne sont point offensives ; heureux si l 'art ne l u i en 
eû t pas mis à la ma in de plus terribles que les ongles du l i on ! 

Mais i l y a une meilleure m a n i è r e de comparer la force de l 'homme avec celle des 
animaux, c'est par le poids qu ' i l peut porter. On assure que les portefaix ou cro-

cheteurs de Constantinople portent des fardeaux de neuf cent livres pesant. Je me 

souviens d'avoir l u une expérience de M . Desaguilliers au sujet de la force de 
l 'homme : i l f i t faire une espèce de harnais par le moyen duquel i l distribuait sur 

toutes les parties du corps d 'un homme debout u n certain nombre de poids, en 

sorte que chaque partie du corps supportait tout ce qu'elle pouvait supporter rela
tivement aux autres, et qu ' i l n 'y avait aucune partie ne q u i f û t chargée comme elle 
devait l 'être ; on portait , au moyen de cette machine, sans ê t re for t surchargé , un 
poids de deux mil l iers . Si on compare cette charge avec celle que, volume pour 

volume, u n cheval doit porter, on trouvera que, comme le corps de cet animal a au 
moins six ou sept fois plus de volume que celui d 'un homme, on pourrait donc 

charger un cheval de douze à quatorze mi l l i e r s ; ce qu i est un poids énorme en 
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comparaison des fardeaux que nous faisons porter à cet an imal , m ê m e en d is t r ibuant 

le poids d u fardeau aussi avantageusement q u ' i l nous est possible. 

On peut encore juger de la force par la c o n t i n u i t é de l'exercice et par la l égè re t é 

des mouvements. Les hommes q u i sont exercés à la course devancent des chevaux, 

ou du moins soutiennent ce mouvement bien plus longtemps ; et m ê m e , dans u n 

exercice plus m o d é r é , u n homme a c c o u t u m é à marcher fera chaque j o u r plus do 

chemin qu ' un cheval, et s ' i l ne f a i t que le m ê m e chemin, lo rsqu ' i l aura m a r c h é au

tant de jours q u ' i l sera néces sa i r e pour que le cheval soit rendu, l 'homme sera 

encore en é t a t de continuer sa route sans en ê t re i n c o m m o d é . Les chaters d 'Ispahan, 

q u i sont des coureurs de profession, fon t trente-six lieues en quatorze o u quinze 

heures. Les voyageurs assurent que les Hottentots devancent les l ions à la course, 

que les sauvages q u i vont à la chasse de l 'o r ig ina l poursuivent ces animaux, q u i sont 

aussi légers que des cerfs, avec tant de vitesse, qu' i ls les lassent et les attrapent. On 

raconte mi l l e autres choses prodigieuses d e l à l égè re té des sauvages à l a course, et 

des longs voyages qu' i ls entreprennent et qu'i ls a c h è v e n t à pied dans les montagnes 

les plus esca rpées , dans les pays les plus diff ici les , où i l n ' y a aucun chemin ba t tu , 

aucun sentier t r acé ; ces hommes fon t , d i t - on , des voyages de m i l l e et douze cents 

lieues en moins de six semaines ou deux mois . Y a-t- i l aucun an imal , à l 'excep

t i o n des oiseaux, q u i ont en effet les muscles plus forts à propor t ion que tous les 

autres an imaux ; y a - t - i l , dis- je , aucun an imal qu i p û t soutenir cette longue f a t i 

gue? L 'homme civi l i sé ne c o n n a î t pas ses forces; i l ne sait pas combien i l en 

perd par la moResse, et combien R pourrai t en acqué r i r par l 'habi tude d 'un f o r t 
exercice. 

I l se t rouve cependant quelquefois pa rmi nous des hommes d'une force extraor

dinaire : mais ce don de la nature, qu i leur serait p réc ieux s'ils é t a i en t dans le cas 

de l 'employer pour leur défense ou pour des travaux utiles, est u n t r è s - p e t i t avan

tage dans une société pol icée, où l 'esprit fa i t plus que le corps, et o ù le t r ava i l de 

l a m a i n ne peut ê t re que celui des hommes du dernier ordre. 

Les femmes ne sont pas, à beaucoup p r è s , aussi fortes que les hommes ; et la 

plus grand usage ou le plus grand abus que l 'homme ai t fa i t de sa force, c'est 

d'avoir asservi et t r a i t é souvent d'une m a n i è r e tyranniquo cette mo i t i é du guuro 

humain , faite pour partager avec l u i les plaisirs et les peines de la vie. Les sauvages 

obligent leurs femmes à t ravai l ler continuellement : ce sont elles qu i c u l l i w n l la 

terre, q u i fon t l 'ouvrage p é n i b l e , tandis que le m a r i reste nonchalamment c o u c h â 

dans son hamac, dont i l ne sort que pour aller à la chasse ou à la pôcl io , 

ou pour se tenir debout dans la m ê m e atti tude pendant des heures e n t i è r e s ; 

car les sauvages ne savent ce que c'est que de se promener, et r i en no les é t o n n o 

plus dans nos m a n i è r e s , que de nous v o i r aller en droite l igne et revenir ensuito 

sur nos pas plusieurs fois de suite; i l s n ' imaginent pas qu'on puisse prendre ectto 

peine sans aucune nécess i t é , et se donner ainsi du mouvement q u i n 'about i t à r i en . 

Tous les hommes tendent à la paresse ; mais les sauvages des pays chauds sont les 

plus paresseux de tous les hommes, et les p lus tyranniques à l ' é g a r d de leurs 
V» 38 
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femmes par les services qu'ils en exigent avec une du re t é vraiment sauvage. Chez 
les peuples policés les hommes, comme les plus fo r t s , ont dic té des lois où les 
femmes sont toujours plus lésées à proport ion de la grossièreté des moeurs; et ce 
n'est que parmi les nations civilisées j u s q u ' à la politesse que les femmes ont obtenu 
cette égalité de condition, qu i cependant est si naturelle et si nécessai re à la dou
ceur de la société : aussi cette politesse dans les moeurs est-elle leur ouvrage ; elles 
ont opposé à la force des armes victorieuses, lorsque par leur modestie elles nous 
ont appris à r econna î t r e l 'empire de la beau té , avantage naturel plus grand que 
celui de la force, mais qu i suppose l 'art de le faire valoir : car les idées que les 
di f férents peuples ont de la beau té sont si s ingul ières et si opposées qu ' i l y a tout 
l ieu de croire que les femmes ont plus gagné par l 'art de se faire désirer que par ce 
don m ê m e de la nature, dont les hommes jugent si d i f f é r e m m e n t ; ils sont bien 
plus d'accord sur la valeur de ce qu i est en effet l 'objet de leurs désirs : le pr ix de 
la chose augmente par la diff icul té d'en obtenir la possession. Les femmes ont eu de 
la beauté dès qu'elles ont su se respecter assez pour se refuser à tous ceux qui ont 
voulu les attaquer par d'autres voies que par celles du sentiment, et, du sentiment 
une fois n é , la politesse des moeurs a d û suivre. 

" Les anciens avaient des goûts de b e a u t é d i f férents des nô t r e s . Les petits fronts, 
les sourcils joints ou presque point séparés , é ta ien t des a g r é m e n t s dans le visage 

d'une femme : on fa i t encore aujourd 'hui grand cas, en Perse, de gros sourcils qui 

Sé joignent. Dans quelques pays des Indes i l faut , pour ê t re belle, avoir les dents 
noires et les cheveux blancs, et l 'une des principales occupations des femmes aux 
î les Mariannes est de se noi rc i r les dents avec des herbes, et de se blanchir les che
veux à force de les laver avec certaines eaux p répa rées . A la Chine et au Japon 
c'est une beau té que d'avoir le visage large, les yeux petits et couverts, le nez ca

mus et large, les pieds e x t r ê m e m e n t petits, le ventre fo r t gros, etc. I l y a des peu
ples parmi les Indiens de l 'Amér ique et de l'Asie q u i aplatissent la tê te de leurs 
enfants en leur serrant le f ron t et le de r r i è re de la t ê t e entre des planches, afin de 
rendre leur visage beaucoup plus large q u ' i l ne le serait naturellement; d'autres 
aplatissent la tête et l 'allongent en la serrant par les c ô t é s ; d'autres l'aplatissent 
par le sommet; d'autres enf in la rendent la plus ronde qu'ils peuvent. Chaque na

t i on a des p ré jugés d i f férents sur la beau té , chaque homme a m ê m e sur cela ses 

idées et son goû t par t icul ier ; ce goût est apparemment relat i f aux premières i m 

pressions agréables qu'on a reçues de certains objets dans le temps de l'enfance, 
et dépend peut -ê t re plus de l 'habitude et du hasard que de la disposition de nos 
organes. Nous verrons, lorsque nous traiterons du d é v e l o p p e m e n t des sens, sur 
quoi peuvent ê t re fondées les idées de b e a u t é en généra l que les yeux peuvent nous 
en donner. 
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A D D I T I O N A L ' A R T I C L E P R É C É D E N T . 

I. 

HOMMES D'UNE GROSSEUR EXTRAORDINAIRE. 

Il se trouve quelquefois des hommes d'une grosseur extraordinaire; l'Angleterre 

nous en f o u r n i t plusieurs exemples. Dans u n voyage que le r o i George I I fit, en 

1724, pour visi ter quelques-unes de ses provinces, on l u i p r é s e n t a u n homme du 

c o m t é de L i n c o l n q u i pesait c inq cent quatre-vingt- t rois l ivres, poids de marc : la 

c i r con fé r ence de son corps éta i t de d ix pieds anglais, et sa hauteur de six pieds 

quatre pouces, i l mangeait d i x - h u i t livres de b œ u f par j o u r ; i l est m o r t avant 

l 'âge de vingt-neuf ans, et a la i ssé sept enfants. 

Dans l ' a n n é e 1750, le 10 novembre, u n Anglais n o m m é É d o u a r d B r i m h t , ma r 

chand, m o u r u t âgé de v ingt -neuf ans, à Mader en Essex : i l pesait six cent neuf 

l ivres , poids anglais, et c inq cent cinquante-sept l ivres , poids de Nuremberg ; sa 

grosseur é ta i t si prodigieuse, que sept personnes d'une tai l le m é d i o c r e pouvaient 

teni r ensemble dans son habit , et le boutonner. 

U n exemple encore plus r écen t est celui q u i est r a p p o r t é dans la Gazette an

glaise du 24 j u i n 1775, dont vo ic i l 'extrai t : 

« M . Sponer est m o r t dans la province de "Warwick. On le regardait comme 

l 'homme le plus gros d 'Angleterre; car, quatre ou c i n q semaines avant sa mor t , i l 

pesait quarante stones neuf l ivres, c 'es t -à-d i re six cent quarante-neuf livres : i l é t a i t 

âgé de cinquante-sept ans, et i l n 'avait pas p u se promener à pied depuis plusieurs 

a n n é e s ; mais i l prenait l 'a i r dans une charrette aussi l égè re q u ' i l é ta i t pesant, at

te lée d 'un bon cheval. Mesuré a p r è s sa mor t , sa largeur, d'une é p a u l e à l 'autre, 

é ta i t de quatre pieds trois pouces. U a é té a m e n é au c ime t i è r e dans sa charrette de 

promenade. On fit le cercueil beaucoup t rop long , à dessein de donner assez de 

place aux personnes q u i devaient porter le corps, de la charrette à l ' égl ise , et de là 

à la fosse. Treize hommes portaient ce corps, six à chaque côté , et u n à l ' e x t r é 

m i t é . La graisse de cet homme sauva sa vie i l y a quelques a n n é e s : i l é ta i t à la 

foire d'Atherston, o ù s ' é t an t que re l l é avec u n j u i f , ce lui-c i l u i donna u n coup do 

canif dans le ventre ; mais la lame é t a n t courte, ne l u i p e r ç a pas les boyaux, et 

m ê m e eRe n ' é ta i t pas assez longue pour passer au travers de la graisse. » 

On t rouve encore, dans les Transactions philosophiques, n° 476, ar t . 2, u n exemple 

de deux f r è r e s dont l ' u n pesait t rente-c inq stones, c ' e s t -à -d i re quatre cent quatre-

v ing t -d ix l ivres, et l 'autre, trente-quatre stones, c 'es t -à-dire quatre cent soixante-

seize l ivres , à quatorze l ivres le stone. 

Nous n'avons pas d'exemple en France d'une grosseur aussi monstrueuse : je 

me suis i n f o r m é des plus gros hommes, soit à Paris, soit en province, et jamais 

leur poids n'a é té de plus de trois cent soixante, et tout au plus trois cent quatre-
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vingts livres; encore ces exemples sont-ils t r ès - ra res . Le poids d 'un homme de 
cinq pieds six pouces doit ê t re de cent soixante à cent quatre-vingts livres : i l est 
dé jà gros, s'il pèse deux cents livres ; trop gros, s'il e n p è s e deux cent trente; et beau
coup trop épais s'il pèse deux cent cinquante et au-dessus. Le poids d 'un homme 
de six pieds de hauteur doit ê t re de deux cent v ingt livres : i l sera déjà gros, rela
t ivement à sa taille, s 'il pèse deux cent soixante, t rop gros à deux cent quatre-
vingts , éno rme à trois cents et au-dessus. E t , si l 'on suit cette m ê m e proportion, 
u n homme de six pieds et demi de hauteur peut peser deux cent quatre-vingt-dix 
livres, sans para î t re trop gros, et un géan t de sept pieds de grandeur doit, pour 
ê t re bien p ropor t ionné , peser au moins trois cent cinquante livres ; u n géant de 
Sept pieds et demi, plus de quatre cent cinquante l ivres ; et enf in un géant de huit 
pieds doit peser c inq cent v ingt ou cinq cent quarante livres, si la grosseur de son 

corps et de ses membres est dans les m ê m e s proportions que celle d'un homme bien 
f a i t . 

GÉANTS. 

I I . 

EXEMPLES DE GÉANTS D'ENVIRON SEPT PIEDS DE GRANDEUR ET AU-DESSUS. 

Le géan t qu'on a v u à Paris en 1735, et qu i avait six pieds hu i t pouces hui t l i 
gnes, étai t n é en Finlande, sur les confins de la Laponie mér id iona le , dans un v i l 
lage peu éloigné de T o r n é o . 

Le géant de Thoresby en Angleterre, haut de sept pieds c inq pouces anglais. 
Le géan t , portier d u duc de Wir temberg en Allemagne, de sept pieds et demi 

du Rh in . 

Trois autres géants vus en Angleterre, l ' un de sept pieds six pouces, l'autre de 
sept pieds sept pouces, et le t ro is ième de sept pieds hu i t pouces. 

Le géan t Cajanus en Finlande, de sept pieds hu i t pouces du Rh in , ou hu i t pieds, 
mesure de Suède. 

U n paysan suédois , de m ê m e grandeur de hu i t pieds, mesure de Suède. 

U n garde du duc de Brunswick-Hanovre de hu i t pieds six pouces d'Amsterdam. 
Le géan t G i l l i , de Trente dans le T y r o l , de h u i t pieds deux pouces, mesure sué

doise. 

U n Suédois , garde du ro i de Prusse, de hu i t pieds six pouces, mesure de Suède. 
Tous ces géan t s sont ci tés, avec d'autres moins grands, par M . Schreber, Histoire 

des quadrupèdes, Er land, 1775, 1. 1, pages 35 et 36. 

Goliath, de Geth, altitudinis sex cubitorum et palmi. ( I Reg„ cap. X V I I , v . 4.) En 

donnant à la coudée d i x - h u i t pouces de hauteur, le g é a n t Goliath avait neuf pieds 
quatre pouces de grandeur. 

u, Solus quippe Og rex Basan restiterat de stirpe gigantum : monstratur lectus 
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» ejus ferreuS q u i est i n Rabbath. . . novem cubitos habens longitudinis* et quatuor 

)) l a t i tud in i s admensuram c u b i t i v i r i l i s manus. » (Deuteron., cap. I I I , v . 11.) 

M . Le Cat, dans u n Mémoi re l u à l ' A c a d é m i e de Rouen, f a i t men t ion des g é a n t s 

c i tés dans l ' É c r i t u r e sainte et par les auteurs profanes. I l d i t avoir v u l u i - m ê m e 

plusieurs g é a n t s de sept pieds et quelques-uns de h u i t ; entre autres le géan t qu i se 

faisait vo i r à Rouen en 175b, q u i avait h u i t pieds quelques pouces. I l cite la f i l l e 

g é a n t e vue par Goropius, q u i avait dis pieds de hauteur; le corps d'Oreste, q u i , 

selon les Grecs, avait onze pieds et demi. (Pl ine d i t sept coudées , c ' e s t - à - d i r e d ix 

pieds et demi . ) 

Le g é a n t Gabara, presque contemporain de Pl ine , q u i avait plus de d ix pieds, 

aussi bien que le squelette de Secondilla et dePusio, c o n s e r v é s dans les j a rd ins de 

Sal luste .M. L e Cat cite aussi l 'Écossa is F u n n a m , qu i avait onze pieds et demi . I l 

f a i t ensuite men t ion des tombeaux où l ' on a t rouvé des os de g é a n t s de quinze, 

d i x - h u i t , v ing t , trente et trente-deux pieds de hauteur : mais i l p a r a î t certain que 

ces grands ossements ne sont pas des os humains, et qu ' i ls appartiennent à de 

grands animaux, tels que l ' é l é p h a n t , la girafe, le cheval; car i l y a eu des temps 

o ù l ' on enterrai t les guerriers avec leur cheval, p e u t - ê t r e avec leur é l é p h a n t de 
guerre. 

NAINS. 

m. 

EXEMPLES AU SUJET DES NAINS. 

Le nommé Bébé, nain du roi de Pologne (Stanislas), avait trente-trois pouces 

de Paris, la ta i l le droite et b ien p r o p o r t i o n n é e , j u s q u ' à l 'âge de quinze ou seize 

ans qu'elle c o m m e n ç a à devenir contrefaite; i l marquai t peu de raison. I l m o u r u t 

l ' an 1764, à l ' âge de v ing t - t ro i s ans. 

U n autre qu 'on a v u à Paris en 1760 : c 'é ta i t u n gent i lhomme polonais, q u i , à 

l ' âge de v ingt -deux ans, n 'avait que la hauteur de v ing t -hu i t pouces de Paris, mais 

le corps bien fa i t et l 'esprit v i f ; et i l pos séda i t m ê m e plusieurs langues. U avait u n 

f r è r e a î né q u i n 'avait que trente-quatre pouces de hauteur. 

U n autre à Br i s to l , q u i , en 1751, à l ' âge de quinze ans, n 'avait que trente-un 

pouces anglais : i l é ta i t accab lé de tous les accidents de la vieillesse; et de dix-neuf 

l ivres q u ' i l avait pesé dans sa s e p t i è m e a n n é e , i l n 'en pesait plus que treize. 

U n paysan de Frise, q u i , en 1751, se fit vo i r pour de l 'argent à Amsterdam : 

i l n 'avai t , à l ' âge de vingt-s ix ans, que la hauteur de v ingt -neuf pouces d 'Ams
terdam. 

U n n a i n de N o r f o l k , q u i se fit vo i r dans la m ê m e a n n é e à Londres, avait, à l 'âge 

de vingt-deux ans, t rente-hui t pouces anglais, et pesait vingt-sept l ivres et demie. 
(Transactions philosophiques, no 495.) 

On a des exemples de nains q u i n'avaient que deux pieds, v i n g t - u n et d ix -hu i t 
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pouces, et m ê m e d'un qui , à l 'âge de trente-sept ans, n'avait que seize pouces. 
Dans les Transactions philosophiques, n« 467, art. 10, i l est par lé d 'un nain âgé de 

vingt-deux ans, qu i ne pesait que trente-quatre livres é tan t tout habi l lé , et qui 
n'avait que trente-huit pouces de hauteur avec ses souliers et sa perruque. 

« Marcum Maximum et Marcum T u l l i u m , équi tés romanos, b i n u m cubitorum 
» fuisse auctor est M . Varro , et ipsi vidimus i n loculis asservatos. » (P l in . , l ib . V I I , 
cap. 16.) 

Dans tout ordre de production, la nature nous offre les m ê m e s rapports en plus 
ou en moins ; les nains doivent avoir avec l 'homme les m ê m e s proportions en d i 
m i n u t i o n que les géants en augmentation. U n homme de quatre pieds et demi de 
hauteur ne doit peser que quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quinze l ivres; un 

homme de quatre pieds, soixante-cinq, ou tout au plus soixante-dix livres ; un 
nain de trois pieds et demi, quarante-cinq livres ; u n de trois pieds, vingt-huit 
ou trente livres, si leur corps et leurs membres sont bien p ropor t ionnés , ce qui est 
tout aussi rare en petit qu'en grand ; car i l arrive presque toujours que les géants 
sont trop minces, et les nains trop épais ; i ls ont surtout la t ê te beaucoup trop 
grosse, les cuisses et les jambes trop courtes, au l ieu que les géan t s ont communé
ment la tê te petite, les cuisses et les jambes t rop longues. Le géan t disséqué en 
Prusse avait une ve r t èb re de plus que les autres hommes, et i l y a quelque appa
rence que, dans les géan t s bien faits, le nombre des ver tèbres est plus grand que 
dans les autres hommes. I l serait à dés i rer qu'on f î t l a m ê m e recherche sur les 
nains, qu i p e u t - ê t r e ont quelques ve r t èb res de moins. 

E n prenant c inq pieds pour la mesure commune de la tai l le des hommes, sept 
pieds pour celle des géan t s , et trois pieds pour celle des nains, on trouvera encore 
des géants plus grands et des nains plus petits. J'ai v u m o i - m ê m e des géants de 
sept pieds et demi et de sept pieds hu i t pouces ; j ' a i v u des nains qu i n'avaient que 
v ing t -hu i t et trente pouces de haut : i l pa ra î t donc qu'on doit fixer les limites de 
la nature actuelle, pour la grandeur du corps humain , depuis deux pieds et demi 
ju squ ' à hu i t pieds de hauteur ; et quoique cet intervalle soit Bien considérable, et 

que la différence paraisse é n o r m e , elle est cependant encore plus grande dans 
quelques espèces d'animaux, tels que les chiens ; u n enfant qu i vient de na î t re est 

plus grand relativement à u n géant , qu 'un bichon de Malte adulte ne l'est en 
comparaison du chien d'Albanie ou d'Irlande. 

IV. 

NOURRITURE DE L'HOMME DANS LES DIFFÉRENTS CLIMATS. 

En Europe, et dans la plupart des climats tempérés de l'un et de l'autre con
tinents, le pain, la viande, le la i t , les œ u f s , les l é g u m e s et les f ru i t s , sont les a l i 
ments ordinaires de l 'homme; et le v i n , le cidre et la b iè re sa boisson; car l'eau 

pure ne suffirait pas aux hommes de t ravai l pour maintenir leurs forces. 
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Dans les cl imats plus chauds, le sagou, q u i est la moelle d 'un arbre, sert de 

pa in , et les f r u i t s des palmiers s u p p l é e n t au d é f a u t de tous les autres f ru i t s ; on 

mange aussi beaucoup de dattes en Egypte, en Mauri tanie, en Perse, et le sagou 

est d 'un usage c o m m u n dans les Indes m é r i d i o n a l e s , à Sumatra, Malaca, etc. Les 

figues sont l ' a l iment le plus commun en Grèce, en Morée et dans les î les de l ' A r c h i 

pel, comme les c h â t a i g n e s dans quelques provinces de France et d 'Italie. 

Dans la plus grande part ie de l 'Asie, en Perse, en Arabie, en Egypte, et de là 
j u s q u ' à la Chine, le r i z fa i t l a principale nour r i tu re . 

Dans les parties les plus chaudes de l 'Af r ique , le grand et le peti t m i l l e t sont la 
nou r r i t u r e des Nègres ; 

L e m a ï s , dans les con t r ée s t e m p é r é e s de l ' A m é r i q u e ; 
Dans les î les de la mer du Sud, le f r u i t d 'un arbre appe l é l'arbre de pain ; 
A Californie, le f r u i t appe l é pitahaïa ; 

L a cassave dans toute l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e , ainsi que les pommes de terre, 

les ignames et les patates ; 

Dans les pays d u Nord , la bistorte, surtout chez les Samoïèdes et les Jakutes ; 
L a saranne, au Kamtschatka. 

E n Islande et dans les pays encore plus voisins du Nord , on fa i t b o u i l l i r des 
mousses et d u varech. 

Les Nègres mangent volontiers de l ' é l é p h a n t et des chiens. 

Les Tarlares de l 'Asie et les Patagons de l ' A m é r i q u e v ivent é g a l e m e n t de la 

chair de leurs chevaux. 

Tous les peuples voisins des mers d u Nord mangent la chair des phoques, des 

morses et des ours. 

Les Afr ica ins mangent aussi la chair des p a n t h è r e s et des l ions. 

Dans tous les pays chauds de l ' u n et de l 'autre continent , on mange de presque 

toutes les espèces de singes. 

Tous les habitants des côtes de la mer, soit dans les pays chauds, soit dans les 

cl imats f roids , mangent plus de poisson que de chair ; les habitants des î les Orca-

des, les Islandais, les Lapons, les Groenlandais ne vivent , pour ainsi dire, que de 

poisson. 

Le l a i t sert de boisson à q u a n t i t é de peuples ; les femmes tartares ne boivent que 

d u la i t de j u m e n t ; le pe t i t - la i t , t i r é du l a i t de vache, est la boisson ordinaire en 
Islande. 

I l serait à dé s i r e r qu 'on r a s s e m b l â t u n plus grand nombre d'observations exac

tes sur la d i f f é r ence des nourr i tures de l 'homme dans les cl imats divers, et qu 'on 

p û t faire l a comparaison du r é g i m e ordinaire des d i f fé ren t s peuples : i l en r é su l 

terait de nouvelles l u m i è r e s sur la cause des maladies p a r t i c u l i è r e s , et, pour ainsi 
dire, i n d i g è n e s dans chaque cl imat . 
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DE L A VIEILLESSE ET DE L A MORT. 

Tout change dans la nature, tout s'altère, tout périt ; le corps de l'homme n'est 
pas plus tô t ar r ivé à son point de perfection, qu ' i l commence à déchoi r : le dépé

rissement est d'abord insensible; i l se passe m ê m e plusieurs années avant que nous 
nous apercevions d 'un changement cons idérable : cependant nous devrions sentir 

le poids de nos années mieux que les autres ne peuvent en compter le nombre; 
et, comme ils ne se trompent pas sur notre âge en le jugeant par les changements 
ex té r ieurs , nous devrions nous tromper encore moins sur l'effet in tér ieur qui les 
produit , si nous nous observions mieux, si nous nous flattions moins, et si dans 
tout, les autres ne nous jugeaient pas toujours beaucoup mieux que nous ne nous 

jugeons n o u s - m ê m e s . 
Lorsque le corps a acquis toute son é tendue en hauteur et en largeur par le dé

veloppement entier de toutes les parties, i l augmente en épaisseur : le commence
ment de cette augmentation est le premier point de son dépér i ssement ; car cette 

extension n'est pas une continuation de déve loppement ou d'accroissement inté

rieur de chaque partie par lesquels le corps continuerait de prendre plus d'étendue 
dans toutes ses parties organiques, et par conséquen t plus de force et d'activité} 
mais c'est une simple addition de ma t i è r e surabondante qu i enfle le volume du 
corps et le charge d'un poids inut i le . Cette m a t i è r e est la graisse qu i survient ordi
nairement à trente-cinq ou quarante ans ; et à mesure qu'elle augmente, le corps 
a moins de légèreté et de l iber té dans ses mouvements ; ses facul tés pour la gé
né ra t i on diminuent ; ses membres s'appesantissent ; i l n'acquiert de l'étendue 
qu'en perdant de la force et de l 'act ivi té . 

D'ailleurs les os et les autres parties solides du corps ayant pris toute leur exten
sion en longueur et en grosseur, continuent d'augmenter en so l id i té ; les sucs 

nourriciers qui y arrivent, et qu i é ta ien t auparavant employés à en augmenter le 
volume par le déve loppement , ne servent plus qu 'à l 'augmentation de la masse, 
en se f ixant dans l ' in té r ieur de ses parties ; les membranes deviennent cartilagi
neuses, les cartilages deviennent osseux, les os deviennent plus solides, toutes les 
fibres plus dures, la peau se dessèche , les rides se forment peu à peu, les cheveux 

blanchissent, les dents tombent, le visage se dé fo rme , le corps se courbe, etc. Les 
premières nuances de cet é ta t se font apercevoir avant quarante ans ; elles aug
mentent, par degrés assez lents, j u s q u ' à soixante; par degrés plus rapides jusqu'à 
soixante et dix ; la caduci té commence à cet âge de soixante et d ix ans, elle va 

toujours en augmentant; la décrép i tude suit, et la m o r t termine ordinairement 
avant l 'âge de quatre-vingt-dix ou cent ans la vieillesse et la v ie . 

Considérons en particulier ces d i f férents objets ; et de la m ê m e façon que nous 

avons examiné les causes de l 'origine et du déve loppemen t de notre corps, exa

minons aussi celles de son dépé r i s semen t et de sa destruction. Les os, qui sont les 

parties les plus solides du corps, ne sont dans le commencement que des filets 
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d'une m a t i è r e ducti le q u i prend peu à peu de la consistance et de la d u r e t é . On 

peut cons idé re r les os dans leur premier é t a t comme autant de filets ou de peti ts 

tuyaux creux r e v ê t u s d'une membrane en dehors et en dedans. Cette double 

membrane f o u r n i t la substance q u i doit devenir osseuse, ou le devient e l l e - m ê m e 

en partie ; car le pet i t interval le qu i est entre ces deux membranes, c ' e s t - à -d i r e 

entre le pér ios te i n t é r i e u r et le pé r ios t e ex té r i eu r , devient b i e n t ô t une lame osseuse. 

On peut concevoir en partie comment se fa i t la product ion et l'accroissement des 

os et des autres parties solides du corps des animaux par l a comparaison de la 

m a n i è r e dont se forment le bois et les autres parties solides des v é g é t a u x . Prenons 

pour exemple une espèce d'arbre dont le bois conserve une cav i té à son i n t é r i e u r , 

comme u n figuier ou u n sureau, et comparons la fo rma t ion du bois de ce t u y a u 

creux de sureau avec celle de l'os de la cuisse d 'un animal , q u i a de m ê m e une 

cav i t é . L a p r e m i è r e a n n é e , lorsque le bouton qu i doi t former la branche com

mence à s ' é t endre , ce n'est qu'une m a t i è r e duct i le qu i , par son extension, devient 

u n f i le t h e r b a c é et qu i se déve loppe sous la forme d 'un pet i t t uyau r empl i de moel le ; 

l ' ex té r i eu r de ce tuyau est r e v ê t u d'une membrane fibreuse, et les parois i n t é r i e u r e s 

de la cavi té sont aussi t ap i ssées d'une pareille membrane; ces membranes, tant 

l ' ex t é r i eu re que l ' i n t é r i eu re , sont, dans leur t r è s - p e t i t e épa i s seu r , c o m p o s é e s de 

plusieurs plans s u p e r p o s é s de fibres encore molles q u i t i r en t la nour r i tu re n é 

cessaire à l'accroissement du tou t ; ces plans i n t é r i e u r s de fibres se durcissent peu 

à peu par le dépô t de la séve q u i y arrive, et la p r e m i è r e a n n é e i l se fo rme une 

lame ligneuse entre les deux membranes; cette lame est plus ou moins épa i s se , à 

propor t ion de la q u a n t i t é de séve n o u r r i c i è r e q u i a é té p o m p é e et déposée dans 

l ' in terval le q u i sépa re la membrane ex t é r i eu re de la membrane i n t é r i e u r e ; mais 

quoique ces deux membranes soient devenues solides et ligneuses par leurs surfaces 

i n t é r i e u r e s , efles conservent à leurs surfaces ex t é r i eu re s de la souplesse et de la 

d u c t i l i t é ; et l ' a n n é e suivante, lorsque le bouton qu i est à leur sommet c o m m u n 

vient à prendre de l 'extension, la séve monte par ces fibres ductiles de chacune de 

ces membranes, et en se d é p o s a n t dans les plans i n t é r i e u r s de leurs fibres, et m ê m e 

dans la lame ligneuse qu i les sépa re , ces plans i n t é r i e u r s deviennent l igneux comme 

les autres q u i ont f o r m é la p r e m i è r e lame, et en m ê m e temps cette p r e m i è r e lame 

augmente en d e n s i t é : i l se fa i t donc deux couches nouvelles de bois, l 'une à la face 

ex té r ieure , l 'autre à la face i n t é r i e u r e de la p r e m i è r e lame; ce qu i augmente l 'é

paisseur du bois, et rend plus gjrand l ' interval le q u i s é p a r e les deux membranes 

ductiles. L ' a n n é e suivante elles s ' é lo ignent encore davantage par deux nouvelles 

couches de bois qu i se collent contre les t rois p r e m i è r e s , l 'une à l ' ex t é r i eu r et l 'autre 

à l ' i n t é r i eu r , et de cette m a n i è r e le bois augmente toujours en épa i s s eu r et en so l i 

d i t é : la cav i t é i n t é r i e u r e augmente aussi à mesure que la branche grossit, parce 

que la membrane i n t é r i e u r e cro î t comme l ' ex t é r i eu re , à mesure que tout le reste 

s ' é t e n d ; elles ne deviennent toutes deux ligneuses que dans la partie qu i touche 

au bois dé jà f o r m é . Si l ' on ne c o n s i d è r e donc que la petite branche qu i a élé p r o 

duite pendant la p r e m i è r e a n n é e , ou bien si l 'on prend u n interval le entre deux 
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n œ u d s , c ' es t -à -d i re la production d'une seule a n n é e , on trouvera que cette partie 
de la branche conserve en grand la m ê m e figure qu'elle avait en petit ; les n œ u d s 
qui terminent et séparen t les productions de chaque a n n é e marquent les extrémités 
de l'accroissement de cette partie de la branche; ces ex t rémi tés sont les points d'ap

pu i contre lesquels se fai t l 'action des puissances qu i servent au développement et 
à l'extension des parties cont iguës qu i se déve loppent l ' année suivante: les boutons 
supé r i eu r s poussent et s ' é tendent en réag issan t contre ce point d'appui, et forment 
une seconde partie de la branche, de la m ê m e f açon que s'est fo rmée la première , 

et ainsi de suite, tant que la branche croî t . 
La m a n i è r e dont se forment les os serait assez semblable à celle que j e viens de 

décr i re , si les points d'appui de l'os, au l ieu d 'ê t re à ses ex t rémi tés , comme dans 
le bois, ne se trouvaient au contraire dans la partie du mi l i eu , comme nous allons 
t âche r de le faire entendre. Dans les premiers temps les os du fœ tus ne sont encore 
que des filets d'une m a t i è r e ductile que l 'on aperçoi t a i s émen t et distinctement à 
travers la peau et les autres parties ex té r i eures , qu i sont alors ex t rêmement m i n 
ces et presque transparentes. L'os de la cuisse, par exemple, n'est qu'un petit filet 
f o r t court, qu i , comme le filet he rbacé dont nous venons de parler, contient une ca

v i té . Ce petit tuyau creux est f e r m é aux deux bouts par une mat i è re ductile, et i l 
est r evê tu , à sa surface ex té r i eu re et à l ' i n té r i eur de sa cavi té , de deux membranes 

composées dans leur épaisseur de plusieurs plans de fibres toutes molles et ducti

les. A mesure que ce petit tuyau reçoi t des sucs nourriciers, les deux extrémités 
s 'é lo ignent de la partie du mi l ieu ; cette partie reste toujours à la m ê m e place,, tan
dis que toutes les autres s'en é lo ignent peu à peu des deux côtés ; elles ne peuvent 
s 'éloigner dans cette direction opposée sans réag i r sur cette partie du m i l i e u : les 
parties qu i environnent ce point du mi l ieu prennent donc plus de consistance, plus de 

sol idi té , et commencent à s'ossifier les p r e m i è r e s . La p remiè re lame osseuse est bien, 
comme la p r e m i è r e lame ligneuse, produite dans l ' intervalle q u i sépare les deux 

membranes, c 'est-à dire entre le pér ios te ex té r ieur et le pér ios te qu i tapisse les pa

rois d e j a cavité in t é r i eu re ; mais elle ne s 'é tend pas, comme la lame ligneuse, dans 

toute la longueur de la partie qu i prend de l'extension. L ' interval le des deux pé
riostes devient osseux, d'abord dans la partie du mi l ieu de la longueur de l'os; en

suite les parties qu i avoisinent le mi l i eu sont celles qu i s'ossifient, tandis que les 

ext rémi tés de l'os et les parties qu i avoisinent ces ex t r émi t é s restent ductiles et 

spongieuses ; et comme la partie du mi l i eu est celle qu i est la p r emiè re ossifiée, et 
que, quand une fois une partie est ossifiée, elle ne peut plus s 'é tendre , i l n'est pas 
possible qu'elle prenne autant de grosseur que les autres. La partie du mil ieu doit 
donc être la partie la plus menue de l 'os; car les autres parties et les extrémités 

ne se durcissant qu ' après celle du mi l i eu , elles doivent prendre plus d'accroisse
ment et de volume, et c'est par cette raison que la partie d u m i l i e u des os est plus 
menue que toutes les autres parties, et que les tê tes des os qu i se durcissent les 

dernières , et qu i sont les parties les plus éloignées du mi l ieu , sont aussi les parties 

les plus grosses de l'os. Nous pourrions suivre plus l o i n cette t héo r i e sur la figure 
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des os; mais, pour ne pas nous é lo igne r de notre p r inc ipa l objet , nous nous c o n 

tenterons d'observer q u ' i n d é p e n d a m m e n t de cet accroissement en longueur q u i 

se fa i t , comme l 'on vo i t , d'une m a n i è r e d i f f é r e n t e de celle dont se f a i t l'accroisse

ment du bois, l'os prend en m ê m e temps u n accroissement en grosseur q u i s 'opère 

à peu p r è s de la m ê m e m a n i è r e que celui du. bois, car la p r e m i è r e lame osseuse est 

produite par la partie i n t é r i e u r e du pér ios te , et, lorsque cette p r e m i è r e lame os

seuse est f o r m é e entre le pé r ios t e i n t é r i e u r et le p é r i o s t e e x t é r i e u r , i l s'en fo rme 

b i e n t ô t deux autres q u i se collent de cbaque côté de la p r e m i è r e , ce q u i augmente 

en m ê m e temps la c i r con fé rence de l'os et le d i a m è t r e de sa cavi té ; et les parties i n 

t é r i e u r e s des deux pér ios tes continuant ainsi à s'ossifier, l'os cont inue à grossir par 

l ' addi t ion de toutes ces couches osseuses produites par les p é r i o s t e s , d e l à m ê m e f a 

ç o n quele bois grossit par l ' addi t ion des couches ligneuses produites parles éco rces . 

Mais lorsque l'os est a r r ivé à son d é v e l o p p e m e n t entier, lorsque les pé r io s t e s ne 

fournissent plus de m a t i è r e ducti le capable de s'ossifier, ce q u i arr ive lorsque l ' an i 

m a l a pris son accroissement en entier, alors les sucs nourr iciers qu i é t a i en t e m 

p l o y é s à augmenter le volume de l'os ne servent plus q u ' à en augmenter la d e n s i t é : 

ces sucs d é p o s e n t dans l ' i n t é r i e u r de l 'os; i l devient plus solide, plus massif, plus 

pesant s p é c i f i q u e m e n t , comme on peut le vo i r par la pesanteur et la so l id i té des os 

d 'un bœuf , c o m p a r é s à la pesanteur et à la so l id i té des os d 'un veau ; et enf in la 

substance de l'os devient, avec le temps, si compacte, qu'elle ne peut plus admettre 

les sucs nécessa i r e s à cette espèce de c i rcula t ion q u i fa i t la n u t r i t i o n de ces parties : 

d è s lors cette substance de l'os doi t s ' a l t é re r , comme le bois d 'un v i e i l arbre s'al

t è r e lorsqu'R a une fois acquis toute sa so l id i té . Cette a l t é r a t i on dans la substance 

m ê m e des os est une des p r e m i è r e s causes q u i rendent n é c e s s a i r e le d é p é r i s s e m e n t 

de notre corps. 

Les cartilages qu 'on peut regarder comme des os mous et i m p a r f a i t s , r e ç o i v e n t , 

comme les os, des sucs nourriciers qu i en augmentent peu à peu la dens i t é : i ls de

viennent plus solides à mesure qu 'on avance en âge ; et dans la vieillesse, i ls se 

durcissent presque j u s q u ' à l 'oss i f ica t ion, ce q u i rend les mouvements des jointures 

d u corps t rès-dif f ic i les , et doit enf in nous pr iver de l'usage de nos membres, et pro

duire une cessation totale du mouvement e x t é r i e u r ; seconde cause t r è s - i m m é d i a t e 

et t r è s -nécessa i r e d 'un d é p é r i s s e m e n t plus sensible et plus m a r q u é que le premier, 

puisqu ' i l se manifeste par la cessation des fonctions ex té r i eu res de notre corps. 

Les membranes, dont la substance a bien des choses communes avec celle des 

cartilages, prennent aussi, à mesure qu 'on avance en â g e , plus de dens i t é et de 

sécheresse : par exemple, celles q u i environnent les os cessent d 'ê t re ductiles de 

bonne heure; dès que l'accroissement du corps est achevé , c ' e s t - à -d i r e dès l 'âge de 

d ix -hu i t ou v ing t ans, elles ne peuvent plus s ' é t end re ; elles commencent donc à aug

menter en sol id i té , et continuent à devenir plus denses à mesure qu 'on v i e i l l i t . I l en 

est de m ê m e des fibres q u i composent les muscles et la chair ; plus on v i t , plus la 

chair devient dure : cependant, à en juger par l 'attouchement ex t é r i eu r , on pour 

ra i t croire que c'est tout le contraire; car, dès qu'on a p a s s é l 'âge de la jeunesse, 
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i l semble que la chair commence à perdre de sa f r a î cheu r et de sa f e rme té ; et à 
mesure qu'on avance en âge, i l pa ra î t qu'elle devient toujours plus molle. I l faut 
faire attention que ce n'est pas de la chair, mais de la peau que cette apparence dé
pend : lorsque la peau est bien tendue, comme elle l'est en effet tant que les chairs 
et les autres parties prennent de l 'augmentation de volume, la chair, quoique moins 
solide qu'elle ne doit le devenir, para î t ferme au toucher; cette fe rmeté commence 
à diminuer lorsque la graisse recouvre les chairs, parce que la graisse, surtout 
lorsqu'elle est trop abondante, forme une espèce de couche entre la chair et la 
peau : cette couche de graisse que recouvre la peau éta i t beaucoup plus molle que 
la chair sur laquelle la peau portait auparavant, on s 'aperçoit , au toucher, de cette 
différence, et la chair pa ra î t avoir perdu de sa f e r m e t é ; la peau s'étend et croît à 
mesure que la graisse augmente, et ensuite, pour peu qu'elle diminue, la peau se 
plisse, et la chair pa ra î t alors fade et molle au toucher. Ce n'est donc pas la chair 
e l l e - m ê m e qu i se ramoll i t , mais c'est la peau dont elle est couverte qui , n 'é tant plus 
assez tendue, devient molle ; car la chair prend toujours plus de dureté à mesure 
qu'on avance en âge : on peut s'en assurer par la comparaison de la chair des 
jeunes animaux avec celle de ceux qu i sont v ieux ; l 'une est tendre et délicate, et 

l 'autre est si sèche et si dure qu'on ne peut en manger. 
La peau peut toujours s 'é tendre tant que le volume du corps augmente : mais, 

lorsqu ' i l vient à diminuer - elle n'a pas tout le ressort qu ' i l faudrait pour se rétablir 
en entier dans son premier é ta t ; i l reste alors des rides et des plis qu i ne s'effacent 

plus. Les rides du visage d é p e n d e n t en partie de cette cause; mais i l y a dans leur 
production une espèce d'ordre relatif à la forme, aux traits et aux mouvements 
habituels du visage. Si l 'on examine bien le visage d 'un homme de vingt-cinq ou 
trente ans, on pourra déjà y découvr i r l 'origine de toutes les rides qu ' i l aura dans 
sa vieillesse ; i l ne faut pour cela que voi r le visage dans u n état de violente action 
comme celle du ris, des pleurs, ou seulement celle d'une forte grimace : tous les 
plis qui se formeront dans ces d i f férentes actions seront u n jou r des rides ineffa
çables ; elles suivent en effet la disposition des muscles, et se gravent plus ou 
moins par 1 habitude plus ou moins répétée des mouvements q u i en dépendent . 

A mesure qu'on avance en âge, les os, les cartilages, les membranes, la chair, la 

peau et toutes les fibres du corps, deviennent donc plus solides, plus dures, plus 
sèches ; toutes les parties se retirent, se resserrent; tous les mouvements devien
nent plus lents, plus difficiles ; la circulat ion des fluides se fai t avec moins de 
l i b e r t é ; la transpiration d i m i n u e ; les sécré t ions s ' a l t è ren t ; la digestion des ali
ments devient lente et laborieuse ; les sucs nourriciers sont moins abondants, et, 
ne pouvant être reçus dans la plupart des fibres devenues trop solides, ils ne servent 
plus à la nu t r i t i on : ces parties trop solides sont des parties dé jà mortes, puis
qu'elles cessent de se nourr i r . Le corps meurt donc peu à peu et par parties ; son 
mouvement diminue par degrés ; la vie s 'é teint par nuances successives, et la mort 
n'est que le dernier terme de cette suite de degrés , la de rn i è r e nuance de la vie. 

Comme les os, les cartilages, les muscles et toutes les autres parties qu i compo-
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sent le corps, sont moins solides et plus molles dans .les femmes que dans les 

hommes, i l faudra plus de temps pour que ces parties prennent cette so l id i té q u i 

cause la m o r t : les femmes par c o n s é q u e n t doivent v i e i l l i r plus que les hommes; 

c'est aussi ce qu i arrive, et on peut observer, en consultant les tables qu 'on a faites 

sur la m o r t a l i t é du genre h u m a i n , que quand les femmes ont p a s s é u n certain âge 

elles vivent ensuite plus longtemps que les hommes d u m ê m e âge . On doi t aussi 

conclure de ce que nous avons d i t , que les hommes q u i sont en apparence plus 

faibles que les autres, et q u i approchent plus de la c o n s t i t ù t i o n des femmes, doivent 

v ivre plus longtemps que ceux qu i paraissent ê t r e les plus for ts et les plus robus

tes : et de m ê m e on peut croire que, dans l ' u n et l 'autre sexe, les personnes q u i 

n 'ont achevé de prendre leur accroissement que f o r t ta rd , sont celles q u i doivent 

v ivre le plus ; car, dans ces deux cas, les os, les cartilages et toutes les fibres a r r i 

veront plus tard à ce degré de sol idi té q u i doit produire leur destruction. 

Cette cause de la m o r t naturelle est généra le et commune à tous les an imaux et 

m ê m e aux v é g é t a u x . U n chêne ne pé r i t que parce que les parties les plus anciennes 

du bois, qu i sont au centre, deviennent si dures et si compactes, qu'elles ne peu

vent plus recevoir de nourr i ture : l ' h u m i d i t é qu'elles contiennent, n 'ayant plus de 

ci rculat ion et n ' é t a n t pas r e m p l a c é e par une séve nouvelle, fermente, se cor rompt 

et a l tè re peu à peu les fibres d u bois; elles deviennent rouges, elles se d é s o r g a n i s e n t , 

enf in elles tombent en pouss i è re . 

L a du rée totale de la vie peut se mesurer en quelque f a ç o n par celle du temps 

de l'accroissement : u n arbre ou u n animal qu i prend en peu de temps t ou t son 

accroissement, pé r i t beaucoup plus t ô t qu 'un autre auquel i l faut plus de temps 

pour c ro î t r e . Dans les animaux, comme dans les v é g é t a u x , l'accroissement en hau

teur est celui q u i est achevé le premier. U n chêne cesse de grandir longtemps avant 

q u ' i l cesse de grossir. L 'homme croî t en hauteur j u s q u ' à seize ou d i x - h u i t ans, et 

cependant le d é v e l o p p e m e n t entier de toutes les parties de son corps en grosseur n'est 

achevé qu ' à trente ans. Les chiens prennent en moins d 'un an leur accroissement 

en longueur, et ce n'est que dans la seconde a n n é e qu' i ls a c h è v e n t de prendre leur 

grosseur. L 'homme, q u i est trente ans à c ro î t r e , v i t qua t re -v ingt -d ix ou cent ans ; 

le chien, qu i ne cro î t que pendant deux ou trois ans, ne v i t aussi que dix ou douze 

ans : i l en est de m ê m e de la plupar t des autres animaux. Les poissons, qu i ne 

cessent de c ro î t re qu'au bout d 'un t r è s - g r a n d nombre d ' a n n é e s , v ivent des siècles, 

et, comme nous l'avons dé jà i n s i n u é , cette longue d u r é e de leur vie doi t d é p e n d r e 

de la consti tut ion pa r t i cu l i è r e de leurs a r ê t e s , q u i ne prennent jamais autant de 

so l id i té que les os des animaux terrestres. Nous examinerons dans l 'histoire p a r t i 
cul ière des animaux, s'il y a des exceptions à cette espèce de règle que suit la nature 

dans la propor t ion de la d u r é e de la vie à celles de l'accroissement, et si en effet i l 
est v ra i que les corbeaux et les cerfs v ivent , comme on le p r é t e n d , u n si grand 

nombre d ' années : ce qu'on-peut dire en g é n é r a l , c'est que les grands nn imaux 

vivent plus longtemps que les petits, parce qu'ils sont plus de temps à c r o î t r e . 

Les causes de notre destruction sont donc nécessa i res , et la m o r t est i név i t ab l e ; 
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i l ne nous est pas plus possible d'en reculer le terme fatal que de changer les lois 
de la nature. Les idées que quelques visionnaires ont eues sur la possibil i té de per
pé tuer la vie par des remèdes , auraient d û pér i r avec eux, si l 'amour-propre n'aug
mentait pas toujours la crédul i té au point de se persuader ce qu ' i l y a m ê m e de 
plus impossible, et de douter de ce qu ' i l y a de plus v ra i , de plus réel et de plus 
constant. La panacée , quelle qu'en f û t la composition, la transfusion du sang, et 

les autres moyens qui ont été proposés pour ra jeunir ou immortaliser le corps, 
sont au moins aussi ch imér iques que la fontaine de Jouvence est fabuleuse. 

Lorsque le corps est bien cons t i tué , p e u t - ê t r e est-i l possible de le faire durer 
quelques années de plus en le m é n a g e a n t . I l se peut que la modéra t ion dans les 
passions, la t empérance et la sobriété dans les plaisirs, contribuent à la durée de 

la v ie ; encore cela m ê m e p a r a î t - i l for t douteux : i l est nécessa i re que le corps 
fasse l 'emploi de toutes ses forces, qu ' i l consomme tout ce qu ' i l peut consommer, 
qu ' i l s'exerce autant qu ' i l en est capable ; que gagnera-t-on dès lors par la diète et 
par la pr ivat ion? I l y a des hommes qu i ont vécu au delà du terme ordinaire; et, 
sans parler de ces deux vieillards, dont i l est fa i t ment ion dans les Transactions 
philosophiques, dont l ' un a vécu cent soixante-cinq ans, et l 'autre cent quarante-

quatre, nous avons u n grand nombre d'exemples d'hommes q u i ont vécu cent dix 

et m ê m e cent vingt ans : cependant ces hommes ne s 'é taient pas plus ménagés 
que d'autres; au contraire, i l pa ra î t que la plupart é ta ien t des paysans accoutumés 

aux plus grandes fatigues; des chasseurs, des gens de t ravai l , des hommes en un 
mot qui avaient employé toutes les forces de leur corps, q u i en avaient même 
abusé , s 'il est possible d'en abuser autrement que par l 'oisiveté et la débauche con
tinuelle. 

D'ailleurs, si l 'on fai t réf lexion que l 'Eu ropéen , le Nègre , le Chinois, l 'Améri
cain, l 'homme policé, l 'homme sauvage, le riche, le pauvre, l 'habitant de la ville, 
celui de la campagne, si d i f férents entre eux par tout le reste, se ressemblent à 
cet égard, et n'ont chacun que la m ê m e mesure, le m ê m e intervalle de temps à 

parcourir depuis la naissance à la mor t ; que la d i f fé rence des races, des climats, 
des nourritures, des commodi t é s , n'en fai t aucune à la d u r é e de la vie; que les 
hommes qui ne se nourrissent que de chair crue ou de poisson sec, de sagou ou 
de riz, de Cassave ou de racines, vivent aussi longtemps que ceux qui se nourris

sent de pain ou de mets préparés , on r e c o n n a î t r a encore plus clairement que la 
durée de la vie ne dépend n i des habitudes, n i des m œ u r s , n i de la qual i té des a l i 

ments; que rien ne peut changer les lois de la m é c a n i q u e , qu i règ len t le nombre 

de nos années , et qu'on ne peut g u è r e les a l té rer que par des excès de nourriture 
ou par de trop grandes diètes . 

S'il y a quelque différence tant soit peu remarquable dans la du rée de la vie, i l 
semble qu'on peut l 'attribuer à la qual i té de l 'a i r : on a obse rvé que dans les pays 

élevés i l se trouve c o m m u n é m e n t plus de vieillards que dans les lieux bas; les 
montagnes d 'Écosse, de Galles, d'Auvergne, de Suisse, ont f o u r n i plus d'exemples 

de vieillesses ex t rêmes que les plaines de Hollande, de Flandre, d'Allemagne et 
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de Pologne. Mais, à prendre le genre h u m a i n en géné ra l , i l n ' y a pour ainsi d i re 

aucune d i f f é rence dans la d u r é e de la vie ; l ' homme q u i ne meur t po in t de maladies 

accidentelles, v i t partout quatre-vingt-dix ou cent ans ; nos a n c ê t r e s n 'ont pas 

v é c u davantage, et depuis le siècle de David ce terme n'a poin t du tou t v a r i é . Si 

l ' on nous demande pourquoi la vie des premiers hommes é ta i t beaucoup plus l o n 

gue, pourquoi ils vivaient neuf cents, neuf cent trente et j u s q u ' à neuf cent 

soixante-neuf ans, nous pourrions p e u t - ê t r e en donner une raison en disant que 

les productions de l a terre dont i ls faisaient leur nou r r i t u r e é t a i en t alors d'une 

nature d i f fé ren te de ce qu'elles sont a u j o u r d ' h u i ; la surface du globe devait ê t r e , 

comme on l 'a v u (tome I , Théorie de la Terre), beaucoup moins solide et moins 

compacte dans les premiers temps ap rè s la c r éa t i on , qu'elle ne l'est a u j o u r d ' h u i , 

parce que la g r a v i t é n'agissant que depuis peu de temps, les m a t i è r e s terrestres 

n'avaient pu a c q u é r i r en aussi peu d ' années la consistance et la so l id i té qu'elles 

ont eues depuis; les productions de la terre devaient ê t r e analogues à cet é t a t ; l a 

surface de la terre é t a n t moins compacte, moins sèche , tout ce qu'elle produisai t 

devait ê t r e plus ducti le , plus souple, plus susceptible d'extension; i l se pouvai t 

donc que l'accroissement de toutes les productions de la nature, et m ê m e celui d u 

corps de l 'homme ne se f î t pas en aussi peu de temps q u ' i l se fa i t a u j o u r d ' h u i ; les 

os, les muscles, etc., conservaient p e u t - ê t r e plus longtemps leur duc t i l i t é et leur 

mollesse, parce que toutes les nourr i tures é ta ien t e l l e s - m ê m e s plus molles et p lus 
ductiles ; dès lors toutes les parties du corps n 'arr ivaient à leur d é v e l o p p e m e n t en

t ier q u ' a p r è s u n grand nombre d ' a n n é e s : la g é n é r a t i o n ne pouvait s 'opérer par 

c o n s é q u e n t q u ' a p r è s cet accroissement pris en entier ou presque en entier, c 'es t -à-

dire à cent v i n g t ou cent trente ans, et la d u r é e de la vie é ta i t proportionnelle à 

celle d u temps de l'accroissement, comme elle l'est encore au jou rd 'hu i : car en 

supposant que l ' âge de p u b e r t é des premiers hommes, l 'âge auquel i ls commen

ça ien t à pouvoir engendrer, f û t celui de cent trente ans, l 'âge auquel on peut en

gendrer au jou rd 'hu i é t a n t celui de quatorze ans, i l se trouvera que le nombre des 

a n n é e s de la vie des premiers hommes et de ceux d ' au jourd 'hu i sera dans la m ô m e 
propor t ion, puisqu'en m u l t i p l i a n t chacun de ces deux nombres par le m ê m e n o m 

bre, par exemple par sept, on verra que la vie des hommes d 'au jourd 'hu i é t a n t de 

qua t re -v ing t -d ix -hu i t ans, celle des hommes d'alors devait ê t re de neuf cent d ix 

ans; i l se peut donc que la d u r é e de la vie de l 'homme ait d i m i n u é peu à peu à 

mesure que la surface de la terre a pr is plus de sol idi té par l 'act ion continuel le de 

la pesanteur, et que les siècles qu i se sont écoulés depuis la c réa t ion j u s q u ' à celui 

de Dav id , ayant suff i pour faire prendre aux m a t i è r e s terrestres toute la so l id i té 

qu'elles peuvent a c q u é r i r par la pression de la g rav i t é , la surface de la terre soit 

depuis ce t e m p s - l à d e m e u r é e dans le m ê m e é ta t , et qu'elle ait acquis dès lors toute 

la consistance qu'elle devait avoir à jamais, et que tous les termes de l'accroisse

ment de ses productions aient été fixés aussi bien que celui de la d u r é e de la v ie . 

I n d é p e n d a m m e n t des maladies accidentelles qu i peuvent a r r iver à tout âge, et 

q u i dans la vieillesse deviennent plus dangereuses et plus f r é q u e n t e s , les viei l lards 
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sont encore sujets à des in f i rmi tés naturelles, qu i ne viennent que du dépérisse
ment et de l'affaissement de toutes les parties de leur corps ; les puissances muscu
laires perdent leur équi l ibre , la tête vacille, la main tremble, les jambes sont chan
celantes; la sensibil i té des nerfs diminuant , les sens deviennent obtus, le toucher 
m ê m e s 'émousse : mais ce qu'on doit regarder comme une t r è s - g r a n d e infirmité, 
c'est que les vieillards for t âgés sont ordinairement inhabiles à la généra t ion . Cette 
impuissance peut avoir deux causes, toutes deux suffisantes pour la produire : 
l 'une est le dé fau t de tension dans les organes ex té r ieurs , et l 'autre l 'al tération de 
la l iqueur séminale . Le dé fau t de tension peut a i s émen t s'expliquer par la confor
mat ion et la texture de l'organe m ê m e : ce n'est, pour ainsi dire, qu'une membrane 
vide, ou du moins qui ne contient à l ' in té r ieur qu 'un tissu cellulaire et spongieux; 

elle prê te , s 'étend, et reçoit dans ses cavités in t é r i eu res une grande quan t i t é de sang 
qui produit une augmentation de volume apparent et u n certain degré de tension. 
L 'on conçoi t bien que dans la jeunesse cette membrane a toute la souplesse requise 
pour pouvoir s 'é tendre et obéir a i sément à l ' impuls ion du sang, et que, pour peu 

qu ' i l soit po r t é vers cette partie avec quelque force, i l dilate et développe aisément 
cette membrane molle et flexible : mais, à mesure qu'on avance en âge, elle 
acquiert, comme toutes les autres parties du corps, plus de sol idi té ; elle perd de 
sa souplesse et de sa f lexibi l i té ; dès lors, en supposant m ê m e que l ' impulsion du 

sang se f î t avec la m ê m e force que dans la jeunesse, ce qu i est une autre question 
que je n'examine point i c i , cette impuls ion ne serait pas suffisante pour dilater aussi 
a i sément cette membrane devenue plus solide, et q u i par conséquen t résiste 
davantage à cette action du sang; et lorsque cette membrane aura encore pris plus 
de solidité et de sécheresse, r ien ne sera capable de dép loyer ses rides et de lui 
donner cet état de gonflement et de tension nécessa i re à l'acte de la générat ion. 

A l 'égard de l ' a l té ra t ion de la l iqueur sémina le , ou p lu tô t de son infécondité dans 
la vieillesse, on peut a i s émen t concevoir que la l iqueur sémina le ne peut être 

prolifique que lorsqu'elle contient, sans exception, des molécu les organiques ren

voyées de toutes les parties du corps; car, comme nous l'avons établ i (1), la pro
duction du plus petit ê t re o rgan i sé , semblable au grand, ne peut se faire que par 
la r é u n i o n de toutes ces molécu les r envoyées de toutes les parties du corps de 
l ' i nd iv idu ; mais, dans les vieillards fo r t âgés , les parties qu i , comme les os,, les 

cartilages, etc., sont devenues trop solides, ne pouvant plus admettre de nourriture, 
ne peuvent par conséquen t s'assimiler cette m a t i è r e nu t r i t ive , n i la renvoyer après 

l 'avoir modelée et rendue telle qu'elle doit ê t re . Les os et les autres parties deve
nues trop solides ne peuvent donc n i produire n i renvoyer des molécules organi
ques de leur espèce : ces molécu les manqueront par c o n s é q u e n t dans la liqueur 

sémina le de ces vieil lards, et ce d é f a u t suff i t pour la rendre in féconde , puisque 

nous avons p rouvé que, pour que la l iqueur sémina le soit prol i f ique, i l est néces

saire qu'elle contienne des molécules renvoyées de toutes les parties du corps, afin 

(H Voyez ci-dessus, cliap. n, m, etc. 
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que toutes ces parties puissent en effet se r é u n i r d 'abord et se réa l i se r ensuite au 

moyen de leur d é v e l o p p e m e n t . 
E n suivant ce raisonnement, q u i me p a r a î t f o n d é , et en admettant la supposit ion 

que c'est en effet par l'absence des m o l é c u l e s organiques, q u i ne peuvent ê t r e ren

voyées de celles des parties q u i sont devenues t rop solides, que la l iqueur s é m i n a l e 

des hommes for t âgés cesse d ' ê t re prol i f ique, on doi t penser que ces m o l é c u l e s q u i 

manquent, peuvent ê t r e quelquefois r emplacées par celles de la femelle (1) si elle 

est jeune, et dans ce cas l a g é n é r a t i o n s'accomplira : c'est aussi ce q u i a r r ive . Les 

vieil lards déc rép i t s engendrent, mais rarement ; et lorsqu' i ls engendrent, i ls ont 

moins de parUpie les autres hommes à leur propre product ion : de là v ien t aussi 

que de jeunes personnes qu'on marie avec des viei l lards déc rép i t s et dont la ta i l le 

est dé fo rmée , produisent souvent des monstres, des enfants contrefaits, plus d é f e c 

tueux encore que leur p è r e . Mais ce n'est pas i c i le l i eu de nous é t e n d r e sur ce sujet. 

La plupar t des gens âgés pé r i s s en t par le scorbut, l 'hydropisie , ou par d'autres 

maladies qu i semblent provenir d u vice d u sang, de l ' a l t é ra t ion de la lymphe , etc. 

Quelque influence que les liquides contenus dans le corps h u m a i n puissent avoir 

sur son économie , on peut penser que ces l iqueurs n ' é t a n t que des parties passives 

et divisées, elles ne fon t q u ' o b é i r à l ' impul s ion des solides, q u i sont les vraies 

parties organiques et actives, desquelles le mouvement , la q u a l i t é et m ê m e la 

q u a n t i t é des liquides doivent d é p e n d r e en entier. Dans la vieillesse, le calibre des 

vaisseaux se resserre, le ressort des muscles s 'affaibli t , les filtres sécré to i rcs s'obs

truent , le sang, la lymphe et les autres humeurs doivent par c o n s é q u e n t s ' épa iss i r , 

s 'a l térer , s'extravaser et produire les s y m p t ô m e s des d i f fé ren tes maladies qu 'on a 

coutume de rapporter aux vices des l iqueurs, comme à leur principe, tandis que l a 

p r e m i è r e cause est en effet une a l t é r a t i on dans les solides, produite par leur d é p é 

rissement naturel , ou par quelque lés ion et quelque d é r a n g e m e n t accidentel. I l est 

vra i que, quoique le mauvais é ta t des liquides provienne d 'un vice or? in ique dans 

les solides, les effets q u i r é s u l t e n t de cette a l t é r a t i on des l iqueurs se manifestant 

par des s y m p t ô m e s prompts et m e n a ç a n t s , parce que les l iqueurs é t a n t en c o n t i 

nuelle c i rculat ion eten grand mouvement, pour peu qu'elles de\ iennent stagnantes 

par le t rop grand r é t r é c i s s e m e n t des vaisseaux, ou que par leur r e l â c h e m e n t forcé 

elles se r é p a n d e n t en s'ouvrant de fausses routes, elles ne peuvent manquer de s i 

corrompre et d'attaquer en m ê m e temps les parties les plus faibles des solides, ce 

q u i produi t souvent des maux sans r e m è d e ; ou du moins elles communiquen t à 

toutes les parties solides qu'elles abreuvent leur mauvaise qua l i t é , ce q u i doi t eu 

d é r a n g e r le tissu et en changer la nature : ainsi les moyens de d é p é r i s s e m e n t se 

mul t ip l ien t , le m a l i n t é r i e u r augmente de plus en plus et a m è n e à la h â t e l ' ins tant 
de la destruction. 

Toutes les causes de d é p é r i s s e m e n t que nous venons d ' indiquer agissent c o n t i 

nuellement sur notre ê t re ma té r i e l et le conduisent peu à peu à sa dissolution : la 

(1 ) Voyez ci-dessus, chap. x. 
Yo 40 
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mort , ce changement d 'é ta t si m a r q u é , si r edou té , n'est donc dans la nature que 
la dernière nuance d'un état p r écéden t ; la succession nécessa i re du dépér issement 
de notre corps a m è n e ce degré , comme tous les autres qu i ont p r é c é d é ; la vie com
mence à s 'é te indre longtemps avant qu'elle s 'éteigne en t i è r emen t , et dans le réel i l 
y a peut -ê t re plus l o i n de la caduci té à la jeunesse que de la décrép i tude à la mort;-
car on ne doit pas i c i cons idérer la vie comme une chose absolue, mais comme 
une quan t i t é susceptible d'augmentation et de d iminu t ion . Dans l 'instant de la 
format ion du fœtus , cette vie corporelle n'est encore r ien ou presque r ien; peu à 
peu elle augmente, elle s 'étend, elle acquiert de la consistance à mesure que le 
corps croît , se développe et se for t i f ie ; dès qu ' i l commence à dépér i r , la quantité 
de vie diminue ; enfin lorsqu ' i l se courbe, se dessèche et s'affaisse, elle décroît, elle 
se resserre, elle se rédui t à rien : nous c o m m e n ç o n s de vivre par degrés, et nous 

finissons de mouri r , comme nous c o m m e n ç o n s de v ivre . 
Pourquoi donc craindre la mort , si l 'on a assez bien vécu pour n'en pas craindre 

les suites? pourquoi redouter cet instant, puisqu' i l est' p r é p a r é par une infinité 
d'autres instants du m ê m e ordre, puisque la mor t est aussi naturelle que la vie, et 
que l'une et l 'autre nous arrivent de la m ê m e façon sans que nous le sentions, sans 
que nous puissions nous en apercevoir? Qu'on interroge les médec ins et les minis
tres de l 'Église, accou tumés à observer les actions des mourants et à recueillir leurs 
derniers sentiments ; i ls conviendront qu ' à l 'exception d'un t r è s -pe t i t nombre de 
maladies a iguës , où l 'agitation causée par des mouvements convulsifs semble indi
quer les souffrances du malade, dans toutes les autres on meurt tranquillement, 
doucement et sans douleurs : et m ê m e ces terribles agonies effraient plus les spec
tateurs qu'elles ne tourmentent le malade; car combien n'en a-t-on pas v u qui , après 
avoir été à cette dern iè re ex t rémi té , n'avaient aucun souvenir de ce qu i s'était passé, 

non plus que de ce qu'i ls avaient senti ! i ls avaient r ée l l emen t cessé d 'être pour eux 

pendant ce temps, puisqu'ils sont obligés de rayer du nombre de leurs jours tous 

ceux qu'ils ont passés dans cet é ta t duquel i l ne leur reste aucune idée. 
La plupart des hommes meurent donc sans le savoir ; et dans le petit nombre 

de ceux qu i conservent de la connaissance jusqu'au dernier soupir, i l ne s'en trouve 
p e u t - ê t r e pas u n qu i ne conserve en m ê m e temps de l ' e spérance , et qu i ne se flatte 
d'un retour vers la vie : la nature a, pour le bonheur de l 'homme, rendu ce senti

ment plus for t que la raison. U n malade dont le m a l est incurable, qu i peut juger 
son état par des exemples f r é q u e n t s et familiers, qu i en est averti par les mouve
ments inquiets de sa famil le , par les larmes de ses amis, par la contenance ou l'a

bandon des médec ins , n'en est pas plus convaincu qu ' i l touche à sa dern ière heure; 
l ' in térê t est si grand, qu'on ne s'en rapporte qu ' à soi ; on n'en croit pas les juge
ments des autres, on les regarde comme des alarmes peu fondées ; tant qu'on se 

sent et qu'on pense, on ne réf léchi t , on ne raisonne que pour soi, et tout est mort 
que l 'espérance v i t encore. 

Jetez les yeux sur u n malade qu i vous'aura d i t cent fois q u ' i l se sent a t t aqué à 
mort , qu ' i l voi t bien qu ' i l ne peut pas en revenir, qu ' i l est p rê t à expirer; examinez 
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ce qu i se passe sur son visage lorsque, par zèle ou par i n d i s c r é t i o n , que lqu 'un v ien t 

à l u i annoncer que sa fin est prochaine en effet : vous le verrez changer comme 

celui d 'un homme auquel on annonce une nouvelle i m p r é v u e . Ce malade 'ne 

croi t donc pas ce qu ' i l d i t l u i - m ê m e , tant i l est v r a i q u ' i l n'est nu l lement con

vaincu qu ' i l doit m o u r i r ; i l a seulement quelque doute, quelque i n q u i é t u d e sur son 

é t a t : mais i l craint toujours beaucoup moins q u ' i l n ' e s p è r e ; et si l ' on ne r éve i l l a i t 

pas ses frayeurs par ces tristes soins et cet appareil lugubre q u i devancent la m o r t , 

i l ne la verrai t point arr iver. 

La mor t n'est donc pas une chose aussi terr ible que nous nous l ' imaginons ; nous 

la jugeons m a l de l o i n ; c'est u n spectre q u i nous é p o u v a n t e à une certaine dis

tance, et qu i d ispara î t lorsqu 'on vient à en approcher de p rès : nous n'en avons 

donc que des notions fausses ; nous la regardons non-seulement comme le plus 

grand malheur, mais encore comme u n ma l a c c o m p a g n é de la plus v ive douleur 

et des plus pén ib les angoisses ; nous avons m ê m e c h e r c h é à grossir dans not re 

imaginat ion ces funestes images, et à augmenter nos craintes en raisonnant sur la 

nature de l a douleur. Elle doit ê t r e e x t r ê m e , a-t-on di t , lorsque l ' àmo se s épa re du 

corps; elle peut aussi ê t re de t r è s - l o n g u e d u r é e , puisque le temps n 'ayant d'autre 

mesure que la succession de nos idées , u n instant de douleur t r è s - v i v e , pendant 

lequel ces idées se succèden t avec une r ap id i t é p r o p o r t i o n n é e à la violence d u m a l , 

peut nous pa ra î t r e plus long qu 'un siècle pendant lequel elles coulent lentement et 

relativement aux sentiments t ranquil les q u i nous affectent ordinairement . Quel 

abus de la plfilosophie dans ce raisonnement! I l ne m é r i t e r a i t pas d ' ê t r e re levé s ' i l 

é ta i t sans conséquence : mais i l in f lue sur le malheur du genre h u m a i n , i l rend 

l'aspect de la mor t mi l le fois plus affreux q u ' i l ne peut ê t re ; et n 'y eû t - i l qu 'un t r è s -

petit nombre de gens t r o m p é s par l'apparence spéc ieuse de ces idées , i l serait t o u 

jours ut i le de les dé t ru i r e et d'en faire vo i r la f a u s s e t é . 

Lorsque l ' âme vient à s'unir à notre corps, avons-nous u n plais i r excessif, une 

joie vive et prompte q u i nous transporte et nous ravisse? Non : cette u n i o n se f a i t 

sans que nous nous en apercevions ; la d é s u n i o n doi t s'en faire de m ê m e sans ex

citer aucun sentiment. Quelle raison a-t-on pour croire que la s é p a r a t i o n de l ' â m e 

et du corps ne puisse se faire sans une douleur e x t r ê m e ? quelle cause peut produire 
cette douleur ou l'occasionner ? la fera- t -on r é s ide r dans l ' âme ou dans le corps ? 

la douleur de l ' âme ne peut ê t re produite que par la pensée ; celle du corps est tou

jours p ropo r t i onnée à sa force et à sa faiblesse. Dans l ' ins tant de la m o r t naturelle 

le corps est plus faible que jamais. U n e peut donc é p r o u v e r qu 'une t r è s -pe t i t e dou
leur, si m ê m e i l en ép rouve aucune. 

Maintenant, supposons une mor t violente, u n homme, par exemple, dont la tè te 

est e m p o r t é e par u n boulet de canon, souffre- t - i l plus d 'un instant ? a - t - i l d a n ; 

l ' intervalle de cet instant une succession d ' idées assez rapide pour que cette douleur 

l u i paraisse durer une heure, u n jou r , u n siècle ? c'est ce q u ' i l faut examiner. 

J'avoue que la succession de nos idées est en effet, par rapport à nous, la seule 

mesure du temps, et que nous devons le t rouver plus court ou plus long , selon que 
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nos idées coulent plus u n i f o r m é m e n t , ou se croisent plus i r r égu l i è remen t : mais 
cette mesure a une un i t é dont la grandeur n'est point arbitraire n i indéf in ie ; elle est 
au contraire dé te rminée par la nature m ê m e , et relative à notre organisation. Deux 
idées qui se succèdent , ou qui sont seulement dif férentes l'une de l 'autre, ont né 

cessairement entre elles un certain intervalle qu i les sépare ; quelque prompte que 
Soit la pensée, i l faut un petit temps pour qu'elle soit suivie d'une autre pensée, 
cette succession peut se faire dans u n instant indivisible . I l en est de m ê m e du 
sentiment : i l faut un certain temps pour passer de la douleur au plaisir ou même 
d'une douleur à une autre douleur. Cet intervalle de temps qui sépare nécessaire
ment nos pensées , nos sentiments, est l ' un i té dont je parle ; i l ne peut être n i extrê
mement long, n i e x t r ê m e m e n t court ; i l doit m ê m e être à peu près égal dans sa 
durée , puisqu'elle dépend de la nature de notre â m e et de l'organisation de notre 
corps, dont les mouvements ne peuvent avoir qu 'un certain degré de vitesse déter
m i n é e : i l ne peut donc y avoir dans le m ê m e i n d i v i d u des successions d'idées plus 
ou moins rapides au degré qu i serait nécessa i re pour produire cette différence 
é n o r m e de durée qu i d'une minute de douleur ferait u n siècle, un jour , une heure. 

Une douleur t r è s -v ive , pour peu qu'elle dure, conduit à l ' évanouissement ou à 

la m o r t ; nos organes, n'ayant qu 'un certain degré de force, ne peuvent résister 

que pendant u n certain temps à u n certain degré de douleur : si elle devient exces

sive, elle cesse, parce qu'elle est plus forte que le corps, qui , ne pouvant la sup
porter, peut encore moins la transmettre à l ' âme , avec laquelle i l ne peut corres

pondre que quand les organes agissent : i c i l 'action des organes cesse ; le sentiment 

in t é r i eu r qu ' i l communique à l ' âme doit donc cesser aussi. 

Ce que je viens de dire est p e u t - ê t r e plus que suffisant pour prouver que l'ins
tant de la mor t n'est point a c c o m p a g n é d'une douleur ex t r ême n i de longue 
du rée ; mais pour rassurer les gens les moins courageux, nous ajouterons encore 

u n mot . Une douleur excessive ne permet aucune r é f l ex ion ; cependant on a 
v u souvent des signes de réf lexion dans le moment d'une mor t violente. Lorsque 

Charles X I I r eçu t le coup q u i termina dans u n instant ses exploits et sa vie, i l 
porta la ma in sur son épée : cette douleur mortelle n 'é ta i t donc pas excessive» 
puisqu'elle n'excluait pas la réf lexion : i l se sentit a t t a q u é , i l réf léchi t qu ' i l fal
lait se dé fendre : i l ne souffr i t donc qu'autant que l 'on souffre par un coup ordi

naire. On ne peut pas dire que cette act ionne f u t que le r é su l t a t d 'un mouvement 

m é c a n i q u e , car nous avons p r o u v é à l 'article des passions (1), que leurs mouve

ments, m ê m e les plus prompts, d é p e n d e n t toujours de la réf lexion, et ne sont que 
des effets d'une vo lon té habituelle de l ' âme . 

Je ne me suis u n peu é t endu sur ce sujet que pour tâcher de d é t r u i r e un préjugé 
si contraire au bonheur de l 'homme; j ' a i v u des victimes de ce p r é j u g é , des per
sonnes que la frayeur de la mor t a fa i t mour i r en effet; des femmes surtout, que 

la crainte de la douleur anéan t i s sa i t . Ces terribles alarmes semblent n 'ê t re faites 

0) Voyez ci-devant l'article de l'âge viril. 
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que pour des personnes élevées, et devenues par leur é d u c a t i o n plus sensibles que 

les autres ; car le commun des hommes, surtout de la campagne, voient la m o r t 

sans ef f ro i . 
L a vraie philosophie est de vo i r les choses telles qu'elles sont ; le sentiment i n t é 

r ieur serait toujours d'accord avec cette philosophie, s ' i l n ' é t a i t pe rver t i par les 

i l lusions de notre imagina t ion et par l 'habitude malheureuse que nous avons prise 

de nous forger des f a n t ô m e s de douleur et de pla is i r : i l n ' y a r i en de ter r ib le n i 

r i en de charmant que de l o i n ; mais, pour s'en assurer, i l faut avoir le courage 

ou la sagesse de voi r l ' u n et l 'autre de p r è s . 
Si quelque chose peut confirmer ce que nous avons d i t au sujet de la cessation 

graduelle de la vie, et prouver encore mieux que sa f i n n 'arr ive que par nuances 

souvent insensibles, c'est l ' incert i tude des signes de la mor t . Qu'on consulte les 

recueils d'observations, et en part iculier , celles que M M . "Winslow et Bruh ie r nous 

ont d o n n é e s sur ce sujet, on sera convaincu qu'entre la m o r t et la vie , i l n ' y a sou

vent qu'une nuance si faible qu 'on ne peut l 'apercevoir, m ê m e avec toutes les l u 

m i è r e s de l 'ar t de la m é d e c i n e et de l 'observation la plus attentive. Selon eux, « le 

coloris du visage, la chaleur du corps, la mollesse des parties flexibles, sont des 

signes certains d'une vie encore subsistante, comme la p â l e u r du visage, le f r o i d . 

du corps, la roideur des ex t r émi t é s , la cessation des mouvements, et l ' abo l i t ion des 

sens externes, sont des signes t r è s - é q u i v o q u e s d'une m o r t certaine. » l i e n est de 

m ê m e de la cessation apparente du pouls et de la respiration : ces mouvements sont 

quelquefois tellement engourdis et assoupis, q u ' i l n'est pas possible de les aperce

voi r . On approche u n m i r o i r ou une l u m i è r e de la bouche d u malade; si le m i r o i r 

se te rn i t , ou si la l u m i è r e vacil le, on conclut qu ' i l respire encore : mais souvent ces 

effets arrivent par d'autres causes, lors m ê m e que le malade est mor t en effet; et 

quelquefois i ls n 'arrivent pas, quo iqu ' i l soit encore vivant . Ces moyens sont donc 

t r è s - é q u i v o q u e s . On i r r i t e les narines par des sternutatoires, des l iqueurs p é n é t r a n 

tes : on cherche à révei l le r les organes du tact par des p i q û r e s , des b r û l u r e s , etc. ; 

on donne des lavements de f u m é e , on agite les membres par des mouvements v io

lents ; on fatigue l 'oreille par des sons aigus et des cris ; on scarifie les omoplates, 

le dedans des mains et la plante des pieds ; on y applique des fers rouges, de la 

cire d'Espagne b r û l a n t e , etc., lorsqu 'on veut ê t r e bien convaincu de la certi tude de 

la mor t de quelqu'un : mais i l y a des cas où toutes ces é p r e u v e s sont inut i les , 

et on a des exemples, surtout de personnes cataleptiques, q u i , les ayant subies, 

sans donner aucun signe de v i e , sont ensuite revenues d ' e l l e s - m ê m e s , au grand 
é t o n n e m e n t des spectateurs. 

Rien ne prouve mieux combien u n certain é t a t de vie ressemble à l 'é ta t de 

la m o r t ; r i en aussi ne serait plus raisonnable et plus selon l ' h u m a n i t é que de se 

presser u n peu moins qu 'on ne fa i t d'abandonner, d'ensevelir et d'enterrer les 

corps : pourquoi n'attendre que d ix , v ing t ou vingt-quatre heures, puisque ce 

temps ne suffi t pas pour distinguer une m o r t vraie d'une m o r t apparente, et qu 'on 

a des exemples de personnes sorties de leur tombeau au bout de deux ou t rois 
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jours ? pourquoi laisser, avec indif férence, préc ip i ter les funéra i l l es des personnes 
m ê m e dont nous aurions ardemment désiré prolonger la vie? pourquoi cet usage, au 
changement duquel tous les hommes sont éga lement in téressés , subsiste-t-il ? ne 
suff i t - i l pas qu ' i l y ait eu quelquefois de l'abus par les enterrements précipi tés pour 
nous engager à les différer et suivre les avis des sages m é d e c i n s , qui nous disent 
« qu ' i l est incontestable que le corps est quelquefois tellement pr ivé de toute fonc
t ion vitale, et que le souffle de vie y est quelquefois tellement caché , q u ' i l ne paraît 
en r ien différent de celui d'un mor t ; que la char i t é et la rel igion veulent qu'on 
dé te rmine un temps suffisant pour attendre que la vie puisse, si elle subsiste en
core, se manifester par des signes; qu'autrement on s'expose à devenir homicide 
en enterrant des personnes_vivantes : or, disent-ils, c'est ce qu i peut arriver, si l 'on 
en croit la plus grande partie des auteurs, dans l'espace de trois jours naturels ou 
de soixante-douze heures ; mais si pendant ce temps, i l ne p a r a î t aucun signe de 
vie, et qu'au contraire les corps exhalent une odeur cadavéreuse , on a une preuve 
infa i l l ib le de la mort , et on peut les enterrer sans scrupules. » 

Nous parlerons ailleurs des usages des di f férents peuples au sujet des obsèques, 
des enterrements, des embaumements, etc. ; la plupart m ê m e de ceux qui sont 
sauvages font plus d'attention que nous à ces derniers instants; ils regardent 
comme le premier devoir ce qui n'est chez nous qu'une cé rémonie ; ils respectent 
leurs morts, ils les habil lent , ils leur parlent; ils réc i ten t leurs exploits, louent 
leurs vertus : et nous, qu i nous piquons d 'ê t re sensibles, nous ne sommes pas 

m ê m e humains, nous fuyons, nous les abandonnons, nous ne voulons pas les voir, 
nous n'avons n i le courage, n i la vo lonté d'en parler, nous évi tons m ê m e de nous 

trouver dans les lieux qu i peuvent nous en rappeler l ' idée ; nous sommes irop in
dif férents ou trop faibles. 

Après avoir fa i t l 'histoire de la vie et de la"mort par rapport à l ' i nd iv idu , considé
rons l ' un et l 'autre dans l 'espèce en t iè re . L 'homme, comme l 'on sait, meurt à tout 
âge ; et quojqu'en généra l on puisse dire que la du rée de sa vie est plus longue que 
celle de la vie de presque tous les animaux, on ne peut pas nier qu'elle ne soit en 
m ê m e temps plus incertaine et plus variable. On a che rché dans ces derniers temps 
à conna î t r e les degrés de ces variations, et à é tabl i r par des observations quelque 
chose de fixe sur la mor ta l i t é des hommes à d i f férents âges ; si ces observations 
éta ient assez exactes et assez mul t ip l iées , elles seraient d'une grande ut i l i té pour 

la connaissance de la quan t i t é d 'un peuple, de sa mul t ip l i ca t ion , de la consomma
t ion de denrées , de la r épa r t i t i on des i m p ô t s , etc. Plusieurs personnes habiles ont 

t ravai l lé sur cette ma t i è re ; et en dernier l i eu , M . Parcieux, de l 'Académie des 

Sciences, nous a d o n n é un excellent ouvrage qu i servira de règ le à l 'avenir au sujet 

des tontines et des rentes viagères : mais comme son projet pr incipal a été de calculer 
la mor ta l i t é des rentiers, et qu'en généra l les rentiers à vie sont des hommes d'élite 

dans un Etat, on ne peut pas en conclure pour la m o r t a l i t é d u genre humain en 

entier. Les tables qu ' i l a données dans le m ê m e ouvrage sur la m o r t a l i t é dans les 

d i f fé ren ts ordres religieux sont aussi t r è s -cu r i euses ; mais é t a n t b o r n é e s à un cer-
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ta in nombre d'hommes qu i -vivent d i f f é r e m m e n t les uns des autres, elles ne sont 

pas encore suffisantes pour fonder des p robab i l i t é s exactes sur la d u r é e géné ra l e de 

la vie. M M . Halley, Graunt, Kersboom, Simpson, etc., ont aussi d o n n é des tables 

de la mor t a l i t é du genre h u m a i n , et ils les ont f o n d é e s sur le d é p o u i l l e m e n t de re 

gistres mortuaires de quelques paroisses de Londres, de Bres lau , etc, ; mais i l me 

pa ra î t que leurs recherches, quoique t r è s - a m p l e s et d 'un I r è s - long t rava i l , ne peu

vent donner que des approximations assez é lo ignées sur la m o r t a l i t é du genre 

h u m a i n en géné ra l . Pour faire une bonne table de cette espèce , i l faut d é p o u i l l e r 

non-seulement les registres des paroisses d'une v i l l e comme Londres, Paris, etc., 

où i l entre des é t r a n g e r s et d 'où i l sort des natifs , mais encore ceux des campagnes, 

af in qu 'ajoutant ensemble tous les r é su l t a t s , les uns compensent les autres : c'est ce 

que M . D u p r é de Saint-Maur, de l 'Aeadémie f r ança i s e , a c o m m e n c é à exécu t e r sur 

douze paroisses de la campagne et trois paroisses de Paris. I l a bien v o u l u me 

communiquer les tables q u ' i l en a faites pour les publ ier ; je le fais d'autant plus 

volontiers, que ce sont les seules sur lesquelles on puisse é t ab l i r les p robab i l i t é s de 

la vie des hommes en géné ra l avec quelque ceriaude. 
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PAROISSES 

DE LA CAMPAGNE. 

. 
tn 
H 
es 
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S 

ANNÉES DE LA V I I 
1 

; PAROISSES 

DE LA CAMPAGNE. 

. 
tn 
H 
es 
o 
S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CLÉMONT. . 
BliINON 
JOLY. . 
LF.STIOU . . 
VANDEUVRF... 
SAINT-AGIL. 
THUP.Y. . . . 
S VINT-AMANT. . 
MONTIGNY . , 
VILLENEUVE . 
GOUSSAINVILLE. 
IvRY. 

1391 
1141 
588 
223 
672 
95t 
262 
748 
833 
131 

1615 
2247 

10805 

578 
441 
231 
89 

156 
359 
103 
170 
346 
14 

565 
686 

73 
75 
43 
16 
58 
64 
31 
61 
57 
3 

184 
298 

36 
31 
11 
9 

18 
30 
8 

24 
19 
5 

63 
96 

29 
27 
13 
7 

19 
21 
4 

11 
25 
1 

38 
61 

16 
10 
5 
1 

10 
20 
3 

12 
16 
1 

34 
50 

16 
16 
8 
4 

11 
11 
2 

15 
21 
0 

21 
29 

14 
9 
4 
3 
8 
4 
2 
3 
9 
0 

17 
34 

10 
9 
6 
1 

10 
7 
2 
6 
7 
0 

15 
26 

8 
8 
1 
1 
3 
2 
1 
8 
5 
0 

12 
13 

4 
5 
0 
1 
2 
7 
2 
6 
5 
0 
8 

19 
TOTAL. 

1391 
1141 
588 
223 
672 
95t 
262 
748 
833 
131 

1615 
2247 

10805 

16 
16 
8 
4 

11 
11 
2 

15 
21 
0 

21 
29 Séparation des 4 0805 morts dans les années \ ĝ gg 963 350 256 178 154! 107 

5746 

99 62 59 

Morts avant la fin de leur 1 r e , 2e année, etc., \ g-jgg 4701 5051 5307 5485 S63J j 

107 

5746 5845 5907 5966 

Nombre des personnes entrées dans leur l ' ^ i 1 jnoAB 7067 6104 57 54 5498] 5320j 5166 5059 49691 4898 

U 12 13 14 15 

5 
4 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
4 
1 
5 
8 

16 17 18 19 20 

CLÉMONT 
BlilNON 
JOUY . 
LESTIOU . . 
VANDEUVUE 
SAINT-AGIL 
THURY. 
SAINT-AMANT 
MONTIGNY . 
VILLENEUVE . 
GOUSSAINVILLE. 
IVi.Y 

1391 
1141 
588 
223 
672 
954 
262 
748 
833 
131 

1615 
2247 

6 
2 
3 
0 
1 
3 
0 
4 
2 
05 
9 

S 
12 
0 
1 
3 
3 
0 
4 
4 
1 
5 
6 

6 
2 
3 
0 
3 
3 
0 
2 
4 
0 
9 
4 

5 
6 
3 
1 
4 
3 
0 
5 
2 
0 
5 
4 

15 

5 
4 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
4 
1 
5 
8 

6 
5 
6 
1 
6 
2 
0 
5 
2 
0 
2 
7 

6 
9 
4 
1 
3 
7 
1 
3 
2 
2 
5 
4 

10 
4 
4 
0 
3 
8 
1 
6 
3 
4 

10 
14 

3 
5 
3 
0 
4 
5 
1 
1 
3 
0 
9 

10 

13 
14 
5 
0 
7 
6 
1 
3 
5 
4 

10 
12 

TOTAL. 10S05 

Séparation des 10805 morts dans les années ) 44 36 3S 41 42 47 67 44 

6360 

78 
Morts avant la fin de leur 11K, 12e aunce, etc,. 1 ennn 6045 6081 6119 6160 6202 6249 6316 

44 

6360 6438 
I Membre des pei sonnes entrées dans leur 11e, ) 4804 4760 4724 4686 4645 4603 4556 4489 4445j 

-
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

CLÉMONT. 
IÎKINON. . 
JOUY. 
LESTIOU. . 
VANDEUVRE. . 
SAINT-AGIL. 
TIIUUY. . 
SMNT-AMANT. 
MONTIGNY . 
VILLENEUVE . . , 
GOUSSAINVILLE. 
IVRY. 

1391 
1141 
588 
223 
672 
954 
262 
748 
833 
131 

1615 
2247 

8 
8 
2 
0 
4 
4 
i 
1 
4 
1 
6 
6 

9 
14 
4 
0 
6 
6 
3 
6 
3 
4 

10 
15 

10 
7 
4 
3 
8 
3 
1 
6 

10 
1 
5 

10 

7 
11 
4 
0 
6 
6 
1 
4 
8 
0 
6 
9 

22 
24 
5 
1 

22 
11 
2 
5 
7 
1 

11 
10 

9 
9 
2 
1 
3 

10 
2 
4 
3 
0 
9 

14 

13 
7 
2 
1 
5 
4 
0 
4 
3 
2 
9 
5 

10 
13 
3 
3 

10 
3 
5 
3 
3 
1 
8 
9 

7 
6 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
0 
1 

10 
5 

24 
28 
S 
1 

28 
16 
2 
8 
6 
2 

10 
13 

TOTAL. 10805 

22 
24 
5 
1 

22 
11 
2 
5 
7 
1 

11 
10 Séparation des 10805 nions clans les années 1 

de la vie où ils sont décèdes ( ^ 
80 68 

6637 

62 121 66 55 77 42 146 
Moits avant la fin de leur 21e, 22u année, etc. ! 

sur 10805 sépultures. . ' I èiS° 
6569 

68 

6637 6699 6820 6886 6941 7018 706C 7026 
JNumbre des personnes entrées dans leur 21e, ) 

22e année, etc., sur 10805 ' f • 5 3 B 7 4316 4236 4168 4106 3985 3919 3864 3787 3745 
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PAROISSES 

DE PARIS. MO
RT

S. ANNÉES DE LA VIE. PAROISSES 

DE PARIS. MO
RT

S. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
1 

SAINT-ANDRÉ. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1728 
2S16 
8945 

201 
754 

1761 

122 
361 
932 

94 
127 
414 

82 
64 

298 

50 
60 

221 

35 
55 

162 

28 
25 

147 

14 
16 

111 

8 
20 
64 

7 
8 

40 

TOTAL. 13189 

Séparation des 13189 morts dans les années 1 2716 1415 635 444! 331 232 200 
1 1 

141 92 

6226 

i 
55 

Morts avant la fin de leur1re, 2" année, etc., ) 2716 4131 4766 1 
5210 E541 5793 E993 

6134 

92 

6226 62SI 
1 

Nombre des personnes entrées dans leur 1 r e , 10473 9058 8423 7979 7648 7396 7136 7035 G963 
_ J 

Séparation des 23994 morts sur les trois pa- 1 5454 
roisses de Paris et sur les douze villages. . • • j 2373 985 700 509 • 406 30 240 154 114 

Morts avant la fin de leur 1 r e , 2e année, etc., 1 fi(r. 8832 9817 10517 11026 11432 11639 11979 12133 12217 

Nombre des personnes entrées dans leur 1 r e , 17540 15162 14177 
i 

12477 12368 12562 122Ô5 
i 

12015 11S6I 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

10 
7 

ii 

.0 \ 

SAINT-ANDRÉ. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1728 
2516 
8945 

3 
9 

34 

9 
9 

33 

6 
6 

25 

7 
7 

21 

10 
6 

33 

13 
5 

37 

13 
7 

37 

11 
9 

23 

19 

10 
7 

ii 
i 

TOTAL. . 13139 

13 
7 

37 

19 

10 
7 

ii 

i 
Séparation des 13189 morts dans les années i , 56 37 35 49 53 57 48 61 C3 

f.7S3' Morts avant la fin de leur 11e, 12e année, etc., 1 
sur 13189 sépultures J 6 " 7 

C383 6420 6455 6504 6359 6616 67 23 

C3 

f.7S3' 
Nombre des personnes entrées dans leur 11e, 1 . . . . 6862 6806 6769 1 

CT34• 6685 6G30 6373 ! 
6523 j GiM 

Séparation des 23994 morts sur les trois pa- ï 
roisses de Paris et sur les douze villages. . . j 100 73 73 90 

11664 

« 104 115: 105 
1 

141 
Morts avant la fin de leur 11e, 12e année, etc., 1 

sur 23994 sépultures 1 12328 
12428 12501 1257-1 

90 

11664 12761 12865 
l 

.11330 H:33 
I t 

r.wo 13035 132.6 
Nombre des personnes enirées dans leur 11% 1 . 

12e année, etc., sur 23994 J H17-»7 11666 11566 1 
11493 11420 

t 

12761 12865 
l 

.11330 H:33 
I t 

! 
11129 HOli'lOJOj 

1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

SAINT-ANDRÉ. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1728 
2515 
8945 

9 
2 

31 

17 
8 

81 

11 
7 

43 

9 
9 

41 

9 
10 
59 

8 
13 
47 

17 
11) 
£3 

13 
10 
i l 

11 
9 

34 

21 
7 

63 
1 TOTAL. . 13189 

Séparation des 13189 morts dans les années 1 0 

de la vie où ils sont décédés . . J 81 66 

6977 

59 78 68 80 74 54 91 
Morts avant la fin de leur 21e, 22" année, etc., 1. 6911 

66 

6977 703G 7114 7182 72G2 7330 7390 7411 
1 

5793 
Non.bre des personnes entrées dans leur 21e, t 

22e année, etc., sur 13189 / 6 * 0 1 G359 6278 6212 6153 eo7s 6007 5927 5353 

7411 
1 

5793 
Séparation des 23994 morts sur les trois pa- / 

roisses de Paris et sur les douze villages. . . ( " 
161 134 121 199 134 135 

14203 

1 31 QI'I 

14159 

'-37 
Morts avant la fin de leur 21e, 22e année, etc., > 

snr 23994 sépultures.. . ) 13319 
13480 13614 13735| 

103S0j 

13'31 

10259 
I 

140 58 

135 

14203 14334 

QI'I 

14159 1 ib S 7, 
Nombre des personnes entrées dans leur 21e ) 

22e année, etc., sur 23994. ' / 1 0 7 f i 8 10675 10514 

13735| 

103S0j 

13'31 

10259 
I 
10060 9926 9733j 96Ï0 9544 
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PAROISSES CA 
i~ 
es 

ANNÉES DE LA VIE . 

DE LA CAMPAGNE. O 
S 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

CLÉMONT. 
BlilNON 
JOUY. . 
LF.STIOU . . 
VANDEU\RE.. 
SUNT-AGIL. 
S MNT-AMANT. 
MONTIGNY . 
VILLENEUVE . 
GOUSSAINVILLE. 
lvilY. 

1391 
114» 
588 
223 
672 
954 
262 
748 
833 
-131 

1615 
2247 

4 
6 
2 
4 
2 
8 
0 
2 
1 
1 
4 
8 

13 
15 
5 
4 
9 
7 
3 
8 

10 
2 

14 
11 

14 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
6 

18 

8 
4 
3 
1 
3 
5 
0 
5 
4 
0 
7 

10 

17 
20 
13 
6 

17 
18 
7 
7 
8 
6 
8 

19 

12 
8 
6 
4 
5 
9 
0 
4 
A 
5 
8 

12 

18 
8 
7 
4 
5 
4 
1 
5 
1 
0 
5 

13 

15 
8 
4 
1 
4 
5 
2 
5 
2 
5 
2 

23 

3 
6 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
7 
3 

41 
37 
20 
4 

41 
22 
4 

20 
8 
7 

1i 
27 

TOTAL. 1C805 

Séparation lies 10805 morts dans les 
de la vie où ils sont décéilés. . . . 

muées ] 42 101 62 50 146 77 71 76 27 245 

Morts avant la fin de leur 31e, 32e année, etc., . 7248 7349 74ll 7461 7607 7684 7755 7831 7858 8103 

Nombre des personnes entrées dans leur 31e, 3599 3557 34 56 3394 3344 3198 3121 3050 2974 2947 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

CLÉMONT 
BRINON 
JOUY . 
LESTIOU . . 
VANDEUVUE 
SAINT-AGIL 
TIIURY. 
SAINT-AMANT 
MONTIGNY . 
VILLENEUVE 
GOUSSAINVILLE. 
IV'.'.Y 

1391 
1141 
588 
223 
672 
934 
262 
748 
833 
131 

1615 
3-247 

4 
6 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
3 
0 

10 
7 

10 
8 
3 
2 
3 
8 
3 
6 
6 
3 

11 
19 

10 
3 
0 
2 
2 
7 
1 
2 
5 
1 
4 
7 

G 
6 
4 
0 
2 
3 
4 
4 
4 
0 
5 

14 

20 
11 
13 
3 

14 
14 
3 

13 
13 
2 

11 
22 

5 
5 
3 
3 
5 
1 
0 
3 
6 
1 
9 

10 

. 8-
6 
4-
0 
3 
3 
0 
4 
1 
2 
5 
7 

5 
9 
2 
3 
1 
3 
0 
6 
6 
3 

12 
12 

6 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
6 

31 
23 
20 
5 

31 
2! 
3 

53 
10 
7 

15 
24 

TOTAL. 10305 

Séparation des 10805 morts dans les années : 3 5 82 44 52 139 51 43 62 22 2U 

Morts avant la fin de leur 41e, 42e année, elc, [ 8138 8220 2864 8316 8455 8506 8549 8611 8633 88V. 

Nombre des personnes entrées dans leur 41e, | 2702 2667 2585 2541 2483 2350 2299 2256 2194 j 217'. 

51 52 53 54 55 56 57 58 53 60 

CLÉMONT. 1391 0 5 5 5 14 5 5 4 4 52 
BUINON. 1141 1 3 3 2 10 6 2 3 0 21 
JOUY. . 588 2 3 2 5 7 4 5 2 0 20 
LESTIOU. . 223 1 1 0 0 2 2 0 3 0 2 
VANDEUVRE.. 672 0 2 1 1 13 1 1 2 0 3ï 
SAINT-AGIL. 954 3 9 2 2 10 3 5 3 3 22 

262 0 0 1 1 4 0 1 3 1 6 
SAINT-AMANT. 748 1 4 4 4 6 5 4 7 2 27 
MONTIGNY . 833 2 5 2 5 10 3 4 9 2 13 
VILLENEUVE . 131 2 1 0 1 0 3 1 2 1 4 
GOUSSAINVILLE. 1615 4 9 5 9 6 10 10 10 3 24 
IVRY. 2247 6 14 13 9 29 12 13 13 3 40 

TOTAL. 10805 
Séparation des 10805 morts dans les années • 22 56 38 26'. de la vie où ils sont décèdes. . . • 22 56 38 44 111 54 51 61 19 26'. 
Morts avant la fin de leur 51e. S2e année, etc.. • 8871 sur 10805 sépultures, . • 8871 8927 8965 9009 9120 9174 9225 9286 9305 957-
Nombre des personnes entrées daus leur 81e. • 1956 1934 1878 1SC0 52e année, etc., sur 10805 . • 1956 1934 1878 1840 1796 1635 1631 1580 1519 1SC0 
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PAROISSES 

DE PARIS. MO
RT

S. ANNÉES D E LA VIE. PAROISSES 

DE PARIS. MO
RT

S. 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

SAINT-ANDRÉ. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1728 
2516 
8945 

6 
9 

25 

10 
12 
57 

17 
13 
41 

15 
13 
54 

21 
16 
82 

14 
21 
75 

8 
15 
53 

12 
13 
5'J 

4 
10 
46 

26 
24 

109 

TOTAL. 13189 

Séparation des 13189 morts dan3 les années! ^ 
de la vie où ils sont décédés. . , j 79 71 82 119 110 31 84 G0 159 

1 
Morts avant la fin de leur 31e, 32e année, etc., ï 7600 7671 7753 7872 7982 8063 8147 8207 8365 

Nombre des personnes entrées dans leur 31e. 1 "mo 5663 5589 5518 5436 5317 5207 5126 8207 5012 

Séparation des 23994 morts sur les trois pa- ) . 
roisses de Paris et sur les douze villages. . . . J " 180 133 132 265 187 158 160 87 404 

Morts avant la fin de leur 31e, 32e année, etc., 1 r^en 
sur 23994 sénultuies ) 1̂ 769 

14949 15082 15214 15479 15666 15818 15978 16065 

8016 

16469 
I 

Nombre des personnes enlrées dans leur 31e, 1 . . . . . 
32e année, etc., sur 23994 J 

9245 9040 8912 8770 8515 8328 8176 

16065 

8016 ! 
7929 

41 42 43 44 45 

21 
13 

111 

46 47 48 49 50 j 

SAINT-ANDRÉ. . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

172:! 
2516 
8945 

5 
4 

37 

19 
18 
73 

12 
14 
58 

10 
9 

45 

45 

21 
13 

111 

21 
14 
54 

9 
13 
47 

13 
15 
68 

10 
12 
30 

21; 
20 

120 
I TOTAL. 13189 

Séparation des 13189 morts dans les années ) 110 84 64 63 89 69 96 72 164̂  

932s' Morts avant la fin de leur 41e, 42e année, etc., 1 . 8522 8S06 8670 8833 4351 8996 9092 9164 

164̂  

932s' 
Nombre des personnes entrées dans leur 41e,) /coq 4777 4667 4583 4519 8927 4262 4I93 4097 4025 

1 
Séparation des 23994 morts sur les trois pa- 1 

roisses de Paris et sur les douze villages. . . j 
192 128 116 307 140 112 158 94 — " 1 

330 
Morts avant la fin de leur 41e, 42° année, etc., 1 .Kv»n 

sur 23994 sépultures / ™ 5 3 U 
1 6742 16370 16986 17293 17433 17543 17703 17797 18177 

Nombre des personnes entrées dans leur 41e, 1 . . f j . 7444 7252 7124 7 003 670I 6561 G449 6291 6197 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

SAINT-ANDRÉ. . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

17Î8 
25IS 
8345 

7 
10 
40 

13 
19 
59 

8 
6 

49 

10 
10 
46 

19 
25 

1i5 

11 
9 

56 

15 
15 
48 

17 
13 
86 

11 
12 
48 

46 
35 

184 
I TOTAL. . 13189 

Séparation des 13189 morts dans les années ) ^ 95 63 66 1G9 76 

9853 

78 121 71 265 
Morts avant la fin de leur 51e, 52e année, etc., I ggg» 9481 9544 9610 9779 

76 

9853 9933 10054 10125 10390 
Nou.bre des personnes enhées dans leur 51e, 1 3351 380 i 3708 3645 3379 3410 3334 3256 3135 30G4 

Séparation des 23994 morts sur les trois pa
roisses de Paiisct sur les douze villages. . . 152 101 110 280 130 129 182 90 534 

Morts avant la fin de leur 51e, 52e année, etc., \ 
sur 23994 sépultures j 1825b 

18403 18509 18619 18899 19029 19158 19340 19430 19964 

4564 Nombre des personnes entrées dans leur 51e, ) 
52» année, etc., sur 23994 J 8 1 5738 5586 5485 5375 5095 4965 4833 4654 

19964 

4564 
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PAROISSES 

DE LA CAMPAGNE. 

CLÉMONT. . 
BRINON 
JOUY. 
LESTIOU • . 
VANDEUVUE. . 
SAINT-AGIL. 
TIIURY. . . . 
SUNT-AMANT. . 
MONTIGNY 
VILLENEUVE . 
GOUSSAINVILLE. 
1VUY. TOTAL. 

a. 
o 
S 

1391 
1141 
588 
223 
672 
954 
262 
748 
833 
131 

1615 
2247 

ANNÉES DE LA VIE. 

61 

2 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
6 
3 

10805 

62 

6 
3 
S 
0 
O 
2 
3 
4 
7 
0 
9 

12 

63 

5 
4 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
5 
1 
7 

12 

64 

2 
7 
4 
0 
1 
5 
2 
4 
5 
1 
6 

11 

65 

S 
7 
5 
3 
5 
7 
2 

12 
7 
2 

13 
14 

66 

S 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
7 
6 
3 

17 
21 

67 

3 
3 
1 
1 
0 
6 
3 
5 
2 
0 

13 
5 

68 

4 
6 
1 
0 
2 
5 
1 
6 
5 
1 

15 
23 

69 70 

11 
6 
3 
0 
9 

19 
7 

18 
9 
4 

1G 
31 Séj aration des 10805 morts dans les années ) 21 51 50 43 82 75 42 69 25 133 

de la vie où ils sont décédés 
21 51 

Morts avant la fin de leur 61e, 62e année, etc., ' 9595 9646 9396 9744 9826 9901 9943 10012 10037 10170 9646 9396 

Nombre des personnes entrées dans leur 61 e, ) 1231 1210 1159 1109 1061 979 904 862 793 768 
62e année, etc., sur 10805 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

CLÉMONT 1391 1 3 1 3 5 1 1 2 2 6 
BRINON 1141 2 12 2 0 4 2 0 3 0 3 
JOUY . 588 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 
LESTIOU . . 223 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
VANDEUVUE 672 1 4 0 0 3 0 1 0 0 7 
SAINT-AGIL 954 1 11 5 5 8 0 3 4 0 6 
TIIURY. . . . 262 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 
SAINT-AMANT 748 3 10 2 2 18 2 4 4 2 17 
MONTIGNY - 833 2 8 3 2 9 1 4 2 0 S 
VILLENEUVE . 131 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 
GOUSSAINVILLE. 1615 8 22 12 12 16 6 6 8 1 17 
IVRY • 2247 6 21 11 19 24 12 11 14 9 19 

TOTAL. 10S05 

Séparation des 4Û805 morts dans les années 
tle la vie où iis sont décéilcs , 

25 100 
Morts avant la fin de leur 71e, 72e année, etc., 1 .jgjgt; 10295 

sur 10805 sépultures.. . . . . / , 
Nombre des peisonnes entrées dans leur 71e, 

72e année, etc., sur 10803 
635! 610 

37 

10332 

44 

510 

10376 

473 

88 

10464 

429 

24 

1048 

341 

33 

10521 

317 

38 

10559 

284 

15 

10574 

87 

17663 

246j 231 

81 82 S3 84 85 86 87 88 89 90 

CLÉMONT. 1391 0 0 0 3 0 1 0 0 1 
BUINON. . 1141 1 
JOUY. . 588 0 0 0 0 0 0 5 1 
LESTIOU . . 223 0 0 0 0 1 
VANIIEUVRE. . 672 0 0 0 0 0 8 1 1 
SAINT-AGIL. 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TIILT.Y. . . 262 
SAINT-AMANT. 748 1 3 1 3 4 0 1 2 0 4 
MONTIGNY . 833 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 
VILLENEUVE . . 131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(ÏOUSSAINVILLE. 1615 9 9 5 7 2 4 4 2 2 
IVTÎY. 2247 7 4 4 7 5 4 2 3 1 2 | 

TOTAL. 10803 
Séparation des 10805 morts dans les années [ 16 30 11 21 de la vie où ils sont décèdes. . 

années [ 16 30 11 21 12 9 8 9 5 9 
Moits avant la fin de leur 81». 82e année, . i . . . | 1067'J 10993 sur 10805 sépultures. . | 1067'J 10709 10720 10741 107 53 10762 10770 10779 10784 10993 

Nombre des personnes entrées daus leur 81e. | 142 126 96 64 21 82" année, etc., sur 10805. . | 142 126 96 85 85 52 43 35 64 21 
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PAROISSES 

DE PARIS. MO
UT

S. A NNÉES D E LA VIE. PAROISSES 

DE PARIS. MO
UT

S. 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

SMNT-ANDRÉ. . . 
S.UNT-HlPrOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1728 
2316 
894S 

11 
7 

42 

21 
28 
77 

19 
21 
71 

17 
23 
73 

20 
25 
95 

27 
10 
95 

21 
12 
97 

25 
2J 

115 

9 
13 
50 

36 
35 

177 

TOTAL. . 131S9 

Séparation des 13189 morts dans les aimées) _n 126 111 113 140 141 100 160 72 248 

Mon.-, avant la fin de leur 61", 62" année, etc., 1 0̂460 10576 106S7 10800 10940 H.03,1 11181 11341 11413 11661 

Nombre des personnes entrées dans leur 61°. 1 o-qo 
62e année, etc., sur 13189. . . . . . . . ) 

2739 2613 2502 2339 2249 2183 2003 1348 1776 

Séparation des 23994 morts sur les trois pa- \ _ . 
roisses de Paris et sur les douze villages. . . . j 177 161 161 122 216 142 229 97 331 

Morts avant la fin de leur 61e, 62' année, etc., ) 20222 20383 
1 
20544 20766 20982 21124 21353 21450 21831 

Nombre des personnes entrées dans leur C18, ) «non 3949 3772 3611 3450 3223 3012 2870 2641 254! 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

SAINT-ANDRÉ. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1723 
2S16 
8945 

9 
10 
60 

25 
28 

118 

14 
5 

53 

19 
15 
90 

20 
23 

127 

15 
11 
63 

10 
13 
59 

23 
15 
69 

8 
8 

30 

17 
18 

121 
TOTAL. 13189 

Séparation des 13189 morts dans les innées) gg 171 72 124 170 90̂  87 109 46 15G 
Morts avant la Gn de leur 71', 72e année, etc., 1 , _ ,, 11915 11987 12111 12231 12371 12458 11567 12613 12769 
Nombre des personnes entrées dans leur 71e, 1 1445 1274 1202! 1078 908 818 731 622 576 

Séparation des 23994 morts sur les trois pa- 1 
roisses de Paris et sur les douze villages, . . j 271 109 163 258 114 120 147 61 245 

Morts avant la fin de leur 71e, 72e année, etc., ) ojqqg 22210 22319 22487 22745 22859 22979 23126 23187 23432 
Nombre des personnes entrées dans leur 71e, 1 «wen 

72" année, etc., sur 23994. . . . / " W 
2155 1784 1675 1507 1249 1135 1013 863 807 

81 82 83 84 85 86 87 88* 89 90 

SAINT-ANDRÉ. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1723 
25I6 
8945 

4 
4 

32 

10 
5 

41 

8 
16 
37 

7 
4 

25 

3 
10 
35 

7 
4 

19 

4 
1 

20 

5 
4 

25 

2 
2 
4 

4 
2 

17 
TOTAL. . 13189 

4 
4 

32 

Séparation des 13189 mort» dans les années i 56 61 36 48 30 25 34 8 23 
Morts avant la fin de leur 81e, 82e année, etc., 1 . g a n Q 

sur 13189 sépultures ) 1 i 4 8 U S 
12865 12926 12962 13010 13040 13065 13099 13107 13130 

Nombre des personnes entrées dans leur 81e, 1 330 324 263 227 179 149 124 90 82 
Séparation des 23994 morts sur les trois pa

roisses de Paris et sur les douze villages. . . 
56 86 72 57 60 39 33 43 13 32 

Morts avant la fin de leur 81e, 82e année, etc., ) „ O I O . 
sur 23994 sépultures / " 4 8 4 

23574 23646 23703 23763 

291 

23802 23335 

192 

23878 23891 23923 
Nombre des personnes entrée» dans leur 81e, ) 

82e année, etc., sur 23994 / 
506 420 348 

23763 

291 231 

23335 

192 159 116 103 
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PAROISSES RT
S. ANNÉES DE LA VIE. 

DE LA CAMPAGNE. O 
S 91 92 93 94 95 96 97 93 99 100 

CLÉMONT. 
KIUNON 
JOUY. . 
LF.STIOU . . 
VANDEUVRE.. 
SAINT-AGIL. 
TIIURY. . . . 
SAINT-AMANT. 
MONTIGNY . 
VILLENEUVE . 
GOUSSAINVILLE. 
IVRY. 

1391 
1141 
583 
££3 
672 
954 
262 
748 
833 
131 

1615 
2247 

0 
1 

0 

0 
1 

2 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
2 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

0 1 

TOTAL. 10805 
Séparation des 10805 nions dans les années 

r * 3 0 0 3 1 0 3 0 1 

Morts avant la fin de leur 91e, 92e année, etc., .10794 10797 10797 10797 10800 10801 10801 10804 10804 10803 

Nombre des personnes entrées dans leur 91e, 
1 « 11 8 8 8 5 4 4 1 1 

On peut t i rer plusieurs connaissances utiles de cette table que M . Dupré a faite 
avec beaucoup de soin ; mais je me bornerai i c i à ce q u i regarde les degrés de pro
babi l i t é de la d u r é e de la vie. 

On peut observer que dans les colonnes qu i r é p o n d e n t à 10, 20, 30,40,80, 
60, 70, 80 ans, et autres nombres ronds, comme 23, 35, etc., i l y a dans les 
paroisses de campagne beaucoup plus de morts que dans les colonnes pré
cédentes ou suivantes; cela vient de ce que les cu rés ne mettent pas sur leur 
registre l 'âge au juste, mais à peu près : la plupart des paysans ne savent pas leur 
âge à deux ou trois a n n é e s près ; s'ils meurent à 58 ou 59 ans, on écrit 60 sur la 
registre mortuaire. I l en est de m ê m e des autres termes en nombres ronds. 
Mais cette i r régular i té peut a i sémen t s'estimer par la l o i de la suite des nombres, 
c ' es t -à -d i re par la m a n i è r e dont i ls se succèden t dans la table ; ainsi cela ne fait 
pas u n grand inconvén ien t . 

Par la table des paroisses de la campagne, i l pa ra î t que la moi t i é de tous les en
fants qu i naissent, meurent à peu p r è s avant l 'âge de quatre ans r évo lu s ; par celle 
des paroisses de Paris, i l pa r a î t au contraire q u ' i l faut seize ans pour éteindre la 

moi t i é des enfants q u i naissent en m ê m e temps; cette grande différence vient da 
ce qu'on ne nour r i t pas à Paris tous les enfants q u i y naissent, m ê m e à beaucoup 
près ; on les envoie dans les campagnes, où i l doit par c o n s é q u e n t mour i r plus da 
personnes en bas âge qu ' à Paris. Mais en estimant les degrés de mor ta l i t é par 
les deux tables r éun i e s , ce q u i me p a r a î t approcher beaucoup de la vérité, j ' a i 
ca lculé les probabi l i tés de la d u r é e de la vie comme on le verra dans la tabla 
c i - a p r è s . 

On verra par cette table qu'on peut espérer raisonnablement, c ' e s t - à -d i re parier 
u n contre u n qu 'un enfant qu i vient de n a î t r e ou qu i a zéro d 'âge v iv ra hu i t ans ; 
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PAROISSES 

DE PARIS. M
0H

TS
. ANNÉES DE LA VIE. PAROISSES 

DE PARIS. M
0H

TS
. 

94 92 93 94 95 96 97 93 99 100 

SMNT-ANDUË. . . 
SAINT-HIPPOLYTE. 
SAINT-NICOLAS. 

1728 
2516 
8943 

0 
2 
S 

2 
2 
9 

1 
1 
5 

2 
1 
4 

0 
2 
5 

1 
1 
2 

1 
0 
1 

0 
1 
4 

0 
0 
1 

0 
0 

. 4 
TOTAL. . 13189 

Séparation des 13189 mnrts dans les années 1 _ 
de la vie où ils sont décédés. . . . . . . ) 13 7 7 7 4 2 5 1 4 

Morts avant la fin de leur 91e, 92e année, etc., 1 .0107 13150 13157 131G4 13171 13175 13177 

14 

13132 13IS3 13187 

Nombre des personnes entrées dans leur 91e, i «Q 52 39 32 25 18 

13177 

14 12 7 6 

âépanilion des 23994 nions sur les trois pa- ) _ 
roisses de Paris et sur les douze villages. . • . j 16 7 7 10 v 2 8 1 5 

Morts avant la fin de leur 91e, 92e année, etc., 1 „. . 23947 23954 23961 23971 23976 23978 23986 23987 23992 

Nombre des personnes enirées dans leur 91e, 1 63 47 41 33 23 13 16 8 7 

qu 'un enfant q u i a dé j à vécu u n an ou q u i a u n an d 'âge, v iv ra encore trente-trois 
ans ; qu 'un enfant de deux ans r évo lus v iv ra encore t rente-hui t ans ; qu 'un homma 

de v ing t ans r é v o l u s v iv ra encore trente-trois ans c inq mois ; qu 'un homme de 

trente ans v iv ra encore v i n g t - h u i t ans, et a insi de tous les autres âges . 

TABLE DES PROBABILITÉS DE LA DURÉE DE LA VIE. 

AGE. DURÉE AGE. DURÉE AGE. DURÉE 1 
AGE. 

DURÉE l 
AGE. DURÉE i DURÉE . AGE. AGE. AGE. 

1 
AGE. 

l 
AGE. AGE. 

DURÉE . 
DE LA VIE. DE LA VIE. DE LA VIE. I DE LA VIE. ! DE LA VIE.! DE LA VIE.' 

ans. année. mois. ans. année. mob. ans. année, mois. 1 ans. année. mois. ans. année. mois. ans. année, mots j 
0 8 0 15 36 9 30 28 0 44 19 9 ! 58 12 3 1 72 5 4 
i 33 0 16 36 0 31 27 6 45 19 3 , 5 9 11 8 I 73 5 0 
2 38 0 17 35 4 32 26 11 46 19 9 G0 11 1 | 74 i 9 
3 40 0 18 34 8 33 26 3 47 18 2 i c i 10 6 75 4 6 
4 41 0 19 3 i 0 34 25 7 48 17 8 ; G2 10 0 76 4 3 
5 41 6 20 33 5 35 25 0 49 17 2 ; 63 9 6 77 4 1 
6 42 0 21 31 11 36 2 i 5 50 16 7 : 04 7 0 78 3 11 
7 42 3 22 32 4 37 23 10 51 16 0 65 8 6 79 3 9 
8 41 6 23 31 10 38 23 3 52 15 6 ! 66 8 0 80 3 7 
9 40 10 24 31 3 39 22 8 53 15 0 i 67 7 6 81 3 5 

10 40 2 25 30 9 40 22 1 54 14 0 : GS 7 0 82 3 3 
11 39 6 26 30 2 41 21 G 55 14 0 69 6 7 83 3 2 
12 38 9 27 29 7 42 20 11 50 13 5 1 '0 6 2 84 3 1 
13 38 1 28 29 0 43 20 4 57 12 10 ! i l 5 8 85 3 0 
14 37 5 29 28 6 1 i 

On observera, 1° que l 'âge auquel on peut espérer une plus longue d u r é e de via 

est l ' âge de sept ans, puisqu'on peut parier u n contre u n qu 'un enfant de cet âge 
v iv ra encore quarante-deux ans trois mois ; q u ' à l 'âge de douze ans on a vécu le 

quart de sa vie, puisqu 'on ne peut l é g i t i m e m e n t espére r que t ren te-hui t ou trente-

neuf ans de plus ; et de m ê m e q u ' à l 'âge de v ing t -hu i t ou v ing t -neuf ans ou a vécu 
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la moi t ié de sa vie, puisqu'on n'a plus que v ing t -hu i t ans à vivre ; et enfin qu'a
vant cinquante ans on a vécu les trois quarts de sa vie, puisqu'on n'a plus que 
seize ou dix-sept ans à espérer . Mais ces vér i tés physiques, si mortifiantes en elles-
m ê m e s , peuvent se compenser par des cons idé ra t ions morales : un homme doit 
regarder comme nulles les quinze p remiè re s années de sa vie ; tout ce qu i l u i est 
a r r ivé , tout ce qu i s'est passé dans ce long intervalle de temps est effacé de sa m é 
moire, ou du moins a si peu de rapport avec les objets et les choses qu i l'ont 
occupé depuis, qu ' i l ne s'y in té resse en aucune façon ; ce n'est pas la m ê m e suc
cession d' idées, n i , pour ainsi dire, la m ê m e vie : nous ne c o m m e n ç o n s à vivre 
moralement que quand nous c o m m e n ç o n s à ordonner nos pensées , à les tourner 
vers u n certain avenir, et à prendre une espèce de consistance, u n é ta t relatif à ce 
que nous devons ê t re dans la suite. E n cons idé ran t la d u r é e de la vie sous ce point 
de vue, qu i est le plus rée l , nous trouverons dans la table qu ' à l 'âge de vingt-cinq 
ans on n'a vécu que le quart de sa vie, qu ' à l 'âge de t rente-hui t ans on n'en a vécu 
que la moi t ié , et que ce n'est qu ' à l 'âge de cinquante-six ans qu'on a vécu les trois 
quarts de sa vie. 

ADDITION A L ' A R T I C L E P R É C É D E N T . 

J'ai ci té , d ' après les Transactions philosophiques, deux vieillesses extraordinaires, 
l 'une de cent soixante-cinq ans, et l 'autre de cent quarante-quatre. On vient d'im
primer en danois la vie d 'un N o r w é g i e n , Christian-Jacobson Drachenberg, qui est 
mor t en 1772, âgé de cent quarante-six ans : i l é ta i t n é le 18 novembre 1626, et 
pendant presque toute sa vie i l a servi et voyagé sur mer, ayant m ê m e subi l'es
clavage en Barbarie pendant p r è s de seize ans ; i l a fini par se marier à l'âge de 
cent onze ans. 

U n autre exemple est celui du v ie i l la rd de T u r i n , n o m m é André-Br is io de Bra, 
qu i a vécu cent vingt-deux ans sept mois et v ing t - c inq jours , et qu i aurait proba
blement vécu plus longtemps; car i l a pé r i par accident, s ' é tan t fa i t une forte con
tusion à la tê te en tombant : i l n 'avait, à cent vingt-deux ans, encore aucune des 
in f i rmi té s de la vieillesse; c 'é ta i t u n domestique actif, et qu i a c o n t i n u é son ser
vice j u s q u ' à cet âge . U n q u a t r i è m e exemple est celui du sieur de La Haye, q u i a v é e u 
cent v ing t ans : i l é tai t n é en France ; i l avait fa i t par terre, et presque toujours 
à pied, le voyage des Indes, de la Chine, de la Perse et de l ' É g y p t e . Cet homme 

n'avait atteint la p u b e r t é qu ' à l 'âge de cinquante ans; i l s'est m a r i é à soixante-dix 
ans, et a la issé cinq enfants. 

EXEMPLES QUE J'AI PU RECUEILLIR DES PERSONNES QUI ONT VÉCU CENT DIX ANS 
ET AU DELA. 

Guillaume Lecomte, berger de profession, mort subitement le 17 janvier 1776 

en la paroisse de ï heuv i l l c - aux -Ma i l l o t s , dans le pays de Caux, âge de cent dis 
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ans ; i l s 'é ta i t m a r i é en secondes noces à quatre-vingts ans. (Journal de politique et de 

littérature, 15 mars 1776, article Paris.) 

Dans la nomenclature d 'un professeur de Dantzick, n o m m é Hanovius , on cito 

u n m é d e c i n i m p é r i a l , n o m m é Cramer, q u i avait v u à Temeswar deux f r è r e s , l ' u n 

de cent d ix ans, l 'autre de cent douze ans, q u i tous deux devinrent p è r e s à cet âge . 

(Journal de politique et de littérature, 15 févr ier 1775, page 197.) 

La n o m m é e Marie Cocu, morte vers le nouvel an 1776, à "Websborough en I r 

lande, à l 'âge de cent douze ans. 

Le sieur I s twan-Horwa ths , chevalier de l 'ordre roya l et m i l i t a i r e de Saint -Louis , 

ancien capitaine de hussards au service de France, m o r t à Sar-Albe en Lor ra ine , 

le 4 d é c e m b r e 1775, âgé de cent douze ans dix mois et v ing t - s ix jours : i l é t a i t n é à 

Raab en Hongrie le 8 janvier 1663, et avait pa s sé en France en 1712, avec le r é g i 

ment de B e r c h é n y ; i l se ret ira du service en 1756. I l a j o u i , j u s q u ' à la f i n de sa vie, 

de la s a n t é la plus robuste, que l'usage peu m o d é r é des l iqueurs fortes n'a p u a l t é 

rer. Les exercices du corps, et surtout la chasse, dont i l se dé lassa i t par l'usage des 

bains, é t a i en t pour l u i des plaisirs v i f s . Quelque temps avant sa mor t , i l entrepr i t 

u n voyage t r è s - l o n g , et le fit à cheval. (Ibidem, 15 mars 1776, art . Paris.) 

Rosine Jwiwarowska , morte à Minsk en L i t h u a n i e , âgée de cent treize ans. 
(Journal de politique et de littérature, 5 m a i 1776, article Paris.) 

Le 26 novembre 1773, i l est m o r t dans la paroisse de Frise, au vi l lage d'Olde-

born , une veuve n o m m é e F o c k j d Johannes, âgée de cent treize ans seize j ou r s ; elle 

a conse rvé tous ses sens j u s q u ' à sa mor t . (Journal historique et politique, 30 d é c e m b r e 
1773, page 47.) 

La n o m m é e Jenneken Maghbargh, veuve Faus, morte le 2 f év r i e r 1776, à la m a i 

son de c h a r i t é de Zutphen, dans la province de Gueldre, à l 'âge de cent treize ans 

et sept mois ; elle avait toujours j o u i de la s a n t é la plus ferme, et n 'avait perdu la 

vue qu 'un an avant sa mor t . (Journal de politique et de littérature, 15 mars 1776, 
article Paris.) 

L e n o m m é Patr ick Mer i ton , cordonnier à D u b l i n , p a r a î t encore fo r t robuste 

q u o i q u ' i l soit actuellement (en 1773) âgé de cent quatorze ans : i l a é té m a r i é onze 

fois, et la femme q u ' i l a p r é s e n t e m e n t a so ixante-dix-hui t ans. (Journal historique et 
politique, 10 septembre 1773, article Londres.) 

Marguerite Bonefaut est mor te à W e a r - G i f f o r d , au c o m t é de Devon, le 26 mars 

1774, âgée de cent quatorze ans. (Journal historique et politique, 10 a v r i l 1774, 

page 59.) 

Eastemann, procureur, m o r t à Londres le 11 janvier 1776, à l 'âge de cent quinze 

ans. (Journal de politique et de littérature, 15 mars 1776, art icle Paris.) 

T é r e n c e Galabar, m o r t le 21 févr ie r 1776, dans la paroisse de K i l l y m o n , p rè s do 

Dungannon en I r lande, âgé de cent seize ans et quelques mois. (Ibidem, 5 m a i 1776, 

article Paris.) 

David Bian, m o r t au mois de mars 1776, à Tismerane, dans le c o m t é de Clarck 

en Ir lande, à l 'âge de cent dix-sept ans. (Ibidem.) 
v . 42 
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A Vi l l e jackeu Hongrie, un paysan n o m m é Marsk Jonas est mort le 20 janvier 

1773, âgé de cent dix-neuf ans, sans jamais avoir été malade. I l n'avait été marié 
qu'une fois, et n'a perdu sa femme qu ' i l y a deux ans. (Ibid,, 13 février 1773, p. 197.) 

E léonore Spicer est morte au mois de ju i l le t 1773, à Accomack, dans la Virginie, 
âgée de cent v ing t -un ans. Cette femme n'avait jamais b u aucune liqueur spiri-
tueuse, et a conservé l'usage de ses sens jusqu'au dernier terme de sa vie. (Journal 
historique et politique, 30 décembre 1773, page 47.) 

Les deux vieillards cités dans les Transactions philosophiques, âgés l 'un de cent 
quarante-quatre ans, et l'autre de cent soixante-cinq ans. 

Hanovius, professeur de Dantzick, fa i t ment ion, dans sa nomenclature, d'un 
viei l lard mor t à l 'âge de cent quatre-vingt-quatre ans, et encore d'un vieillard 
t r o u v é en Valachie, qu i , selon l u i , était âgé de cent quatre-vingt dix ans. (Journal 
de politique et de littérature, 13 févr ier 1773, page 197.) 

D 'après des registres où l 'on inscrivait la naissance et la mor t de tous les citoyens, 
du temps des Piomains, i l pa ra î t que l 'on trouva, dans la moi t ié seulement du 

pays compris entre les Apennins et le P ô , plusieurs vieillards d'un âge fort avancé: 
savoir, à Parme, trois vieillards de cent v ingt ans, et deux de cent trente; à Brixi l -
l u m , u n de cent v ing t -c inq ; à Plaisance, un de cent trente-un; à Faventin, une 
femme de cent trente-deux; à Bologne, un homme de cent cinquante ; à Piimini, un 
homme et une femme de cent trente-sept; dans les collines autour de Plaisance, six 

personnes de cent dix ans, quatre de cent v ingt , et une de cent cinquante. Enfin 
dans la h u i t i è m e partie de l ' I ta l ie seulement, d ' après u n d é n o m b r e m e n t authen
tique fait par les censeurs, on trouva cinquante-quatre hommes âgés de cent ans, 

vingt-sept âgés de cent dix ans, deux de cent v ingt -c inq, quatre de cent trente, 
autant de cent trente-cinq ou cent trente-sept, et trois de cent quarante, sans 
compter celui de Bologne, âgé d'un siècle et demi. Pline observe que l'empereur 
Claude, alors r égnan t , f u t curieux de constater ce dernier f a i t ; on le vérifia avec 

le plus grand soin, et d ' après la plus scrupuleuse recherche, on trouva qu' i l était 
exact. (Journal de politique et de littérature, 13 févr ier 1773, page 197.) 

I l y a dans les animaux, comme dans l 'espèce humaine, quelques individus pr i 
vilégiés, dont la vie s 'é tend presque au double du terme ordinaire, et je puis citer 
l'exemple d'un cheval qu i a vécu plus de cinquante ans ; la note m'en a été donnée 

par M. le duc de La Rochefoucauld, qui non-seulement s ' in téresse au progrès des 
sciences, mais les cultive avec grand succès . 

« E n 1734, M . le duc de Saint-Simon é tan t à Frescati en Lorraine, vendit à son 
cousin, cvèque de Metz, u n cheval normand qu ' i l r é f o r m a i t de son attelage, comme 
é tan t plus vieux que les autres, ce cheval ne marquant plus à la dent : M. de Saint-

Simon assura son cousin qu ' i l n'avait que dix ans, et c'est de cette assurance 
qu'on part pour fixer la naissance du cheval à l ' année 1724. 

» Cet animal était bien p r o p o r t i o n n é et de belle ta i l le , si ce n'est l'encolure 
qu ' i l avait un peu trop épaisse. 

» M . l 'évêque de Metz (Saint-Simon) employa ce cheval jusqu'en 1760 à traîner 
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une voi ture dont son m a î t r e - d ' l i ô t e l se servait pour aller à Metz chercher les p r o 

visions de la table ; i l faisait tous les jours , au moins deux fois et quelquefois qua

tre, le chemin de Frescati à Metz, q u i est de 3G00 toises. 

» M . l ' évêque de Metz é t a n t m o r t en 1760, ce cheval f u t e m p l o y é j u s q u ' à l 'a r 

r i vée de M . l ' évcque actuel, en 1762, et sans aucun m é n a g e m e n t , à tous les t ravaux 

d u j a r d i n , et à conduire souvent u n cabriolet d u concierge. 

w M . l ' évêque actuel, à son a r r ivée à Frescati, employa ce cheval au m ê m e usage 

que son p r é d é c e s s e u r ; et comme on le faisait souvent courir , on s ' ape rçu t , en 

1768, que son f lanc c o m m e n ç a i t à s 'a l térer , et dès lors M . l ' évêque cessa de l ' em

ployer à conduire la voi ture de son m a î t r e - d ' h ô t e l , et ne le f i t plus servir q u ' à 

t r a î n e r une ratissoire dans les allées du j a r d i n . I l cont inua ce t r ava i l jusqu 'en 

1772, depuis la pointe du j o u r j u s q u ' à l ' en t rée de la n u i t , excep té le temps des re 

pas des ouvriers. On s ' ape rçu t alors que ce t r ava i l l u i devenait t rop p é n i b l e , et on 

l u i fit faire u n peti t tombereau, de moi t i é moins grand que les tombereaux o r d i 

naires, dans lequel i l t r a î n a i t tous les jours du sable, de la terre, d u fumie r , etc. 

M . l ' évêque , q u i ne voula i t pas qu 'on la i ssâ t cet an imal sans r ien faire, dans la 

crainte q u ' i l ne m o u r û t b i en tô t , et voulant le conserver, recommanda que, pour 

peu que le cheval p a r û t f a t i gué , on le l a i s sâ t reposer pendant vingt-quatre heures; 

mais on a é té rarement dans ce cas : i l a c o n t i n u é à bien manger, à se conserver 

gras, et à se bien porter, j u s q u ' à la fin de l 'automne 1773, q u ' i l c o m m e n ç a à ne 

pouvoir presque plus broyer son avoine, et à la rendre presque en t i è r e dans ses 

e x c r é m e n t s . I l c o m m e n ç a à m a i g r i r ; M . l ' évêque ordonna qu 'on l u i f î t concasser 

son avoine, et le cheval parut reprendre de l 'embonpoint pendant l 'h iver : mais, 

au mois de févr ie r 1774, i l avait beaucoup de peine à t r a î n e r son pet i t tombereau 

deux ou trois heures par jour , et maigrissait à vue d'oeil. E n f i n , le mard i de la se

maine sainte, dans le moment où l ' on venait de l 'atteler, i l se laissa tomber au 

premier pas qu'il- vou lu t f a i re ; on eut peine à le relever; on le ramena à l ' écur ie , 

o ù i l se coucha sans vouloi r manger, se p la igni t , enfla beaucoup, et m o u r u t le ven

dredi suivant, r é p a n d a n t une infec t ion hor r ib le . 

» Ce cheval avait toujours bien m a n g é son avoine et f o r t vi te : i l n 'avait pas à 

sa m o r t les dents plus longues que ne les ont ordinairement les chevaux à douze 

ou quinze ans; les seules marques de vieillesse q u ' i l donnait é t a i en t les jointures et 

art iculations des genoux, q u ' i l avait u n peu grosses; beaucoup de poils blancs, et 

les sa l iè res fo r t e n f o n c é e s ; i l n'a jamais eu les jambes e n g o r g é e s . » 

Voi l à donc, dans l 'espèce du cheval, l 'exemple d 'un i n d i v i d u qu i a v é c u c i n 

quante ans, c ' e s t - à - d i r e le double du temps de la vie ordinaire de ces animaux. 

L'analogie conf i rme en g é n é r a l ce que nous ne connaissons que par quelques faits 

part iculiers , c'est q u ' i l doit se trouver dans toutes les espèces , et par c o n s é q u e n t 

dans l 'espèce humaine comme dans celle du cheval, quelques ind iv idus dont la vie 

se prolonge au double de la vie ordinaire , c ' e s t - à -d i re à cent soixante ans au l i eu 

de quatre-vingts. Ces p r i v i l è g e s de la nature sont, à la vé r i t é , p l acés de l o i n en 

l o i n pour le temps, et à de grandes distances dans l'espace; ce sont les gros lots 
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dans la loterie universelle de la vie : n é a n m o i n s ils suffisent pour donner aux viei l 
lards m ê m e les plus âgés l 'espérance d'un âge encore plus grand. 

Nous avons di t qu'une raison pour vivre est d'avoir vécu, et nous l'avons dé
m o n t r é par l 'échelle des probabi l i tés de la du rée de la vie. Cette probabi l i té est, à 
la vér i té , d'autant plus petite que l 'âge est plus grand; mais lorsqu ' i l est complet, 
c ' es t -à -d i re de quatre-vingts ans, cette m ê m e probab i l i t é , qu i décroî t de moins en 
moins, devient pour ainsi dire stationnaire et fixe. Si l 'on peut parier u n contre 
un , qu'un homme de quatre-vingts ans v ivra trois ans de plus, on peut le parier 
de m ê m e pour u n homme de quatre-vingt-trois, de quatre-vingt-six, et peut-être 
encore pour u n homme de quatre-vingt-dix ans. Nous avons donc toujours, dans 
l'âge m ê m e le plus avancé , l ' espérance légi t ime de trois années de vie. Et trois 
années ne sont-elles pas une vie c o m p l è t e ? ne suffisent-elles pas aux projets d'un 
homme sage? Nous ne sommes donc jamais vieux si notre morale n'est pas trop 
jeune : le philosophe doit dès lors regarder la vieillesse comme u n préjugé, comme 
une idée contraire au bonheur de l 'homme, et qu i ne trouble pas celui des ani
maux. Les chevaux de dix ans, qu i voyaient t ravai l ler ce cheval de cinquante ans, 
ne le jugeaient pas plus près qu'eux de la mort . Ce n'est que par notre ar i thmé
tique que nous en jugeons autrement : mais cette m ê m e a r i t hmé t ique , bien en
tendue, nous d é m o n t r e que, dans notre grand âge , nous sommes toujours à trois 

ans de distance de la mor t , tant que nous nous portons b ien; que vous autres 
jeunes gens vous en êtes souvent bien plus p rè s , pour peu que vous abusiez des 
forces de votre âge ; que d'ailleurs, et tout abus égal , c 'est-à-dire proportionnel, 
nous sommes aussi sû r s à quatre-vingts ans de vivre encore trois ans, que vous 
l'êtes à trente d'en vivre vingt-six. Chaque jou r je me lève en bonne santé, n'ai-je 

pas la jouissance de ce jou r aussi p ré sen te , aussi p lén iè re que la v ô t r e ? Si je con
forme mes mouvements, mes appé t i t s , mes dés i rs , aux seules impulsions de la 
sage nature, ne suis-je pas aussi sage et plus heureux que vous? ne suis-je pas 

m ê m e plus sû r de mes projets, puisqu'elle me défend de les é tendre au delà de 

trois ans? et la vue du passé , qu i cause les regrets des vieux fous, ne m'offre-t-elle 
pas au contraire des jouissances de m é m o i r e , des tableaux agréables , des images 
précieuses, qu i valent bien vos objets de pla is i r? car elles sont douces, ces ima
ges, elles sont pures, elles ne portent dans l ' âme qu 'un souvenir aimable : les i n 

qu ié tudes , les chagrins, toute la triste cohorte qu i accompagne vos jouissances de 
jeunesse, disparaissent dans le tableau qu i me les r ep résen te : les regrets doivent 

d i spara î t re de m ê m e , ils ne sont que les derniers é lans de cette fol le vani té qui ne 
v ie i l l i t jamais. 

N'oublions pas u n autre avantage, ou du moins une forte compensation pour le 
bonheur dans l 'âge avancé ; c'est q u ' i l y a plus de gain au moral que de perte au 

physique : tout au moral est acquis; et si quelque chose au physique est perdu, 

on en est pleinement d é d o m m a g é . Quelqu'un demandait au philosophe Fontenelle, 

âgé de quatre-vingt-quinze ans, quelles é ta ient les v ingt a n n é e s de sa vie qu'il 
regrettait le plus; i l r épond i t qu ' i l regrettait peu de chose; que n é a n m o i n s l'âge 
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o ù i l avait é té le plus heureux é ta i t de c inquante-c inq à soixante-quinze ans. U f i t 

cet aveu de bonne f o i , et i l prouva son dire par des vé r i t é s sensibles et conso

lantes. A cinquante-cinq ans la for tune est é t ab l i e , l a r é p u t a t i o n fai te, l a c o n s i d é 

ra t ion obtenue, l ' é ta t de la vie f ixe , les p r é t e n t i o n s é v a n o u i e s ou remplies, les p ro

jets avor tés ou m û r i s , la p lupar t des passions c a l m é e s ou b ien refroidies, la 

c a r r i è r e à peu p r è s remplie pour les t ravaux que chaque homme doi t à la s o c i é t é ; 

moins d'ennemis ou p l u t ô t moins d'envieux nuisibles, parce que le contre-poids 

d u m é r i t e est connu par la vo ix du public ; t o u t concourt dans le m o r a l à l ' avan

tage de l ' âge , jusqu 'au temps où les i n f i r m i t é s et les autres maux physiques v i e n 

nent à t roubler la jouissance t ranqui l le et douce de ces biens acquis par la sagesse, 

q u i seuls peuvent faire notre bonheur. 

L ' idée la plus tr iste, c ' e s t - à - d i r e la plus contraire au bonheur de l ' homme, est 

l a vue fixe de sa prochaine f i n ; cette idée fa i t le malheur de la p lupar t des v i e i l 

lards, m ê m e de ceux q u i se portent le mieux, et qu i ne sont pas encore dans u n 

âge f o r t a v a n c é ; j e les prie de s'en rapporter à m o i : i ls ont encore à soixante-dix 

ans l ' e spé rance l ég i t ime de six ans deux mois ; à soixante-quinze ans l ' e spé r ance 

tout aussi l ég i t ime de quatre ans six mois de vie ; enf in à quatre-vingts et m ê m e 

à quatre-vingt-s ix ans celle de trois a n n é e s de plus. I l n ' y a donc de fin prochaine 
que pour ces â m e s faibles qu i se plaisent à la rapprocher : n é a n m o i n s le mei l leur 

usage que l 'homme puisse faire de la vigueur de son esprit, c'est d 'agrandir les 
images de tout ce q u i peut l u i plaire en les rapprochant, et de d iminue r au con

t ra i re , en les é lo ignan t , tous les objets dé sag réab l e s , et sur tout les idées q u i peu
vent faire son malheur, et souvent i l suff i t pour cela de v o i r les choses telles 

qu'elles sont en effet. L a vie , ou, si l ' on veut, la c o n t i n u i t é de notre existence, ne 
nous appartient qu'autant que nous la sentons; or ce sentiment de l'existence 

n 'es t - i l pas d é t r u i t par le sommei l ! Chaque n u i t nous cessons d 'ê t re , et dès lors 

nous ne pouvons regarder la vie comme une suite non interrompue d'existences 

senties; ce n'est po in t une trame continue, c'est u n f i l d iv i sé par des n œ u d s ou 

p l u t ô t par des coupures q u i toutes appartiennent à la m o r t ; chacune nous rap

pelle l ' idée du dernier coup de ciseau, chacune nous r e p r é s e n t e ce que c'est que 

de cesser d ' ê t r e : pourquoi donc s'occuper de la longueur plus ou moins grande 

de cette c h a î n e q u i se r o m p t chaque j o u r ? Pourquoi ne pas regarder et la vie et la 

m o r t pour ce qu'elles sont en effet? Mais, comme i l y a plus de c œ u r s pus i l l a 

nimes que d ' â m e s fortes, l ' idée de la m o r t se t rouve tou jours e x a g é r é e , sa marche 

tou jours p réc ip i t ée , ses approches t rop r e d o u t é e s , et son aspect insoutenable : on 

ne pense pas que l ' on anticipe malheureusement sur son existence toutes les fois 

que l ' on s'affecte de la destruction de son corps ; car cesser d ' ê t r e n'est r i en , mais 

la mor t est la crainte de l ' â m e . Je ne d i r a i pas avec le s to ï c i en : Mors homini summum 

bonum Diis denegatum;)ene l a vois n i comme u n grand bien n i comme u n grand 

m a l ; et j ' a i t â c h é de la r e p r é s e n t e r telle qu'elle est dans l 'ar t icle de ce volume q u i 

a pour t i t re De la vieillesse et de la mort : j ' y renvoie mes lecteurs, par le dé s i r que 

j ' a i de contr ibuer à leur bonheur. 
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MOMIES ( i ; . 

Les monies dont i l est i c i question sont des corps e m b a u m é s : on donne particu
l i è rement ce nom à ceux qu i ont été t i rés des tombeaux des anciens Égypt iens ; 
mais on a é tendu plus l o in la signification de ce mot, en appelant aussi du nom de 
momies les cadavres qui ont été desséchés dans les sables b r û l a n t s de l 'Afrique et 
de l'Asie. A proprement parler, on ne devrait donner ce n o m qu'aux corps em
b a u m é s , et peu t - ê t r e f audra i t - i l de plus qu'ils eussent été conservés dans cet état 
pendant u n long temps pour être ainsi n o m m é s ; car je ne crois pas qu'on puisse 
dire que les corps qu i ont été e m b a u m é s en Europe dans le siècle présent soient 
des momies : quand m ê m e i ls auraient été ainsi conservés depuis plusieurs siècles 
partout ailleurs qu'en Egypte, peu t - ê t r e y aurait-i l des gens qui hési teraient à les 
reconna î t r e pour des momies, parce qu'on n'en a presque jamais eu qui ne soient 
venues de l 'Egypte, et parce qu'on pourrait croire que la bonne composition des 
momies, c 'es t -à-d i re la meilleure façon d'embaumer les corps, n'aurait été bien 
connue que par les anciens Égyp t i ens . I l est v ra i que cet usage a été général dans 
cette nat ion : tous les morts y é ta ient e m b a u m é s ; et les É g y p t i e n s savaient si bien 
faire les embaumements, que l 'on trouve dans leurs tombeaux des corps qui y ont 
été conservés depuis plus de deux mi l l e ans. Ces faits prouvent seulement que les 
momies de l 'Egypte pouvaient ê t re meilleures que celles des autres pays, soit pour 
leur durée , soit pour les propr ié tés que l 'on voulai t leur attr ibuer; mais au fond 

tous les corps e m b a u m é s depuis longtemps sont de vraies momies, quels que 
soient les pays où i ls se trouvent, et quelle que soit la composition de l'embau
mement. 

I l était assez naturel , après la mor t des personnes que l ' on chérissai t , ou de 
celles qu i avaient été célèbres ou fameuses, de chercher les moyens de conserver 

leurs tristes restes : une momie chez les É g y p t i e n s , ou des cendres dans une urne 
chez les Romains, é ta ien t u n objet d'affection ou de respect; chacun devait même 

être f lat té dans l ' espérance q u ' i l resterait après sa m o r t quelques parties de son 
propre corps, qu i conserveraient le souvenir de son existence, et qui entretien

draient en quelque façon les sentiments q u ' i l aurait mér i t é s des autres hommes. 

L'embaumement était le moyen le plus facile pour p ré se rve r les corps de la cor

rup t ion ; aussi cet usage est- i l le plus ancien qu i ait jamais été p r a t i q u é dans les 

funéra i l les ; i l a été reçu par la plupart des nations, et i l est encore en usage au
jourd 'hu i pour les rois et pour les grands. 

Les Egyptiens sont les premiers que nous sachions qu i aient fa i t embaumer les 

corps des morts ; nous en avons des preuves authentiques dans les livres sacrés, 

(\) Ce mémoire est de Daubenton, l'illustre coopérateur de Buffon. Le sujet de ce mémoire étant un complé
ment nécessaire de l'histoire naturelle de l'homme, nous avons cru devoir l'imnrimer à la suite de cette histoire. 
(Note de l éditeur.) 
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au chapitre L de la Genèse, où i l est d i t : « Joseph voyant son p è r e exp i r é . . . i l 

commanda aux m é d e c i n s q u ' i l avait à son service d'embaumer le corps de son 

p è r e , et i ls e x é c u t è r e n t l 'ordre q u i leur avait é té d o n n é ; ce qu i dura quarante 

jours , parce que c 'é ta i t la coutume d'employer ce temps pour embaumer les corps 

mor ts . )) 
Le plus ancien des historiens profanes, H é r o d o t e , est e n t r é dans le dé ta i l de cette 

pra t ique; cet auteur est si p r é c i s , que j ' a i c ru q u ' i l é t a i t plus à propos de rappor

ter en entier l 'ar t icle dont i l s'agit, que d'en faire l 'extra i t . V o i c i la t r aduc t ion 

que Duryer en a fai te : « I l s (les Egyptiens) portent embaumer le corps; i l y a cer

tains hommes q u i en f o n t mé t i e r . . . alors on embaume le corps le plus promptement 

q u ' i l est possible. P r e m i è r e m e n t , on t i re la cervelle par les narines avec des ferre

ments propres pour cela ; et à mesure qu 'on la fa i t sortir, on fa i t couler à la place 

des par fums ; ensuite i ls coupent le ventre vers les flancs avec une pierre é t h i o p i -

que bien a igu i sée , et en t i ren t les entrailles, qu' i ls nettoient et qu'ils lavent dans du 

v i n de palme. Quand i ls ont fa i t cette o p é r a t i o n , ils les fon t encore passer dans une 

poudre aromatique, ensuite i ls les emplissent de myr rhe pure, de casse et d'autres 

par fums, excep té d'encens, et les remettent dans le corps, qu ' i ls recousent. Aprè s 

toutes ces f a ç o n s , i ls salent le corps avec du n i t re , et le t iennent dans le l ieu o ù 

i l est sa lé durant l'espace de soixante et d ix jours , n ' é t a n t pas permis de l ' y teni r 

plus longtemps. Lorsque les soixante et dix jours sont accomplis, et qu 'on a en

core lavé le corps, i ls l 'enveloppent avec des bandes faites de fin l i n , qu ' i l s f ro t ten t 

par-dessus avec une gomme dont les Egyptiens se servent ordinairement au l ieu 

de sel. Quand les parents ont repris le corps, i ls fon t faire de bois c reusé comme 

la statue d 'un homme, dans laquelle ils enferment le mor t ; et l 'ayant e n f e r m é là -

dedans, i ls le mettent comme u n t r é s o r dans u n coffre qu' i ls dressent debout 

contre la m u r a i l l e : voi là les c é r é m o n i e s qu'on fa i t pour les riches. Quant à ceux 

q u i se contentent de moins, et q u i ne veulent pas faire tant de d é p e n s e s , ils les 

t ra i tent de la sorte: i ls remplissent une seringue d'une l iqueur o d o r i f é r a n t e qu 'on 

t i re d u cèd re , qu'ils poussent par le fondement dans le corps du m o r t sans l u i 

faire aucune inc is ion , et sans en t i rer les entrailles, et le t iennent dans le sel 

autant de temps que j ' a i d i t des autres. Quand le temps est exp i r é , i ls font sor

t i r du corps du m o r t la l iqueur d u cèdre qu'i ls y avaient mise ; et cette l iqueur 

a tant de ver tu , qu'elle f a i t fendre les intestins et les entra'ne avec elle ; pour 

le n i t re , i l mange et consomme les chairs, et ne laisse que la peau et les osse

ments du m o r t ; alors celui q u i l 'a e m b a u m é le rend à ses parents et ne s'en met 

pas davantage en peine. L a t r o i s i è m e f a ç o n dont on se sert pour embaumer les 

morts est celle q u i regarde ceux de la moindre condi t ion, de qu i l ' on se contente 

de purger et nettoyer le ventre par des lavements, et d'en faire sécher le corps 

dans du sel durant le m ê m e temps de soixante et d ix jours , a f i n de le rendre en

suite à ses parents. » 

Diodore de Sicile a aussi f a i t ment ion d u p r o c é d é que suivaient les É g y p t i e n s 

pour embaumer les morts . I l y avait , selon cet auteur, plusieurs officiers qu i t r a -
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Taillaient successivement à cette o p é r a t i o n : le premier, que l 'on appelait l'écrivain, 
marquait sur le côté gauche du corps l 'endroit où on devait l ' ouvr i r ; le coupeur 
faisait l ' incision, et l ' un de ceux qu i devaient le saler t i ra i t tous les viscères, excepté 

le c œ u r et les reins; un autre les lavait avec du v i n de palme et des liqueurs odo
r i f é r an t e s : ensuite on l 'oignait pendant plus de trente jours avec de la gomme de 
cèdre , de la myrrhe, du cinnamome et d'autres parfums. Tous ces aromates con
servaient le corps dans son entier pendant t r è s - long temps et l u i donnaient une 
odeur t r è s - suave : i l n ' é ta i t déf iguré en aucune m a n i è r e par cette préparation, 
après laquelle on le rendait aux parents, qu i le gardaient dans u n cercueil posé 

debout contre une murail le . 
La plupart des auteurs modernes qu i ont voulu parler des embaumements des 

anciens Égyp t i ens ont seulement répé té ce qu'en a d i t Hérodo te ; s'ils ajoutent 
quelques faits ou quelques circonstances de plus, i ls ne peuvent les donner que 
pour des probabi l i tés . Dumont d i t qu ' i l y a bien de l'apparence qu ' i l entrait dans 
l 'aloès du bi tume ou asphalte, et du cinnamome dans les drogues que l 'on mettait 

à la place des entrailles des corps mor ts ; i l di t encore qu ' ap rès l'embaumement on 

enfermait ces corps dans des cercueils faits de bois de sycomore, qui est presque 
incorruptible. On trouve dans le Catalogue du cabinet de la Société royale de 
Londres, que M . Grew remarqua, dans une momie d'Egypte de ce cabinet, que la 

drogue dont on s'était servi pour l 'embaumer avait p é n é t r é jusqu'aux parties les 

plus dures, comme les os ; ce qu i les avait rendus si noirs, qu'ils semblaient avoir 

été b rû lé s : cette observation l u i fit croire que les É g y p t i e n s avaient coutume 

d'embaumer les corps en les faisant cuire dans une chaud iè r e pleine d'une espèce 

de baume liquide j u s q u ' à ce que toutes les parties aqueuses du corps fussent 
exhalées et que la substance huileuse et gommeuse du baume l 'eût entièrement 

péné t ré . M . Grew propose à cette occasion une façon d'embaumer les corps, en les 
faisant m a c é r e r et ensuite bou i l l i r dans de l 'hui le de noix . 

Je crois qu'en effet i l y aurait plusieurs moyens de p rése rve r les cadavres de la 
pourr i ture, et qu'ils ne seraient pas de dif f ic i le exécu t ion , puisque différents peu
ples les ont employés avec succès . On en a eu u n exemple chez les Guanches, an
ciens peuples de l'île de Ténér i f fe : ceux q u i fu ren t épa rgnés par les Espagnols, 
lorsqu'ils firent la conquê te de cette î le , leur apprirent que l 'ar t d'embaumer les 

corps était connu des Guanches, et q u ' i l y avait dans leur nat ion une t r ibu de 
prê t res qui en faisaient un secret, et m ê m e u n m y s t è r e sac ré . La plus grande partie 

de cette nat ion ayant été dé t ru i t e par les Espagnols, on ne pu t avoir une entière 

connaissance de cet art ; on a seulement su par t rad i t ion une partie du procédé. 

Après avoir t i ré les entrailles, i ls lavaient le corps plusieurs fois de suite avec une 
lessive d'écorce de p in séchée au soleil pendant l 'été, ou dans une é tuve pendant 
l 'hiver ; ensuite on l 'oignait avec du beurre ou de la graisse d'ours que l 'on avait 

fa i t boui l l i r avec des herbes odor i f é ran te s , qu i é ta ient des espèces de lavande, de 

sauge, etc. Après cette onction, on laissait sécher le corps, et on la ré i té ra i t autant 

de fois qu ' i l le fal lai t pour que le cadavre en f û t e n t i è r e m e n t p é n é t r é . Lorsqu' i l 
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é ta i t devenu f o r t l ége r , c 'é ta i t une preuve q u ' i l avait é té b ien p r é p a r é : alors on 

l 'enveloppait dans des peaux de c h è v r e s passées ; on y laissait m ê m e le p o i l lo rs 

qu 'on vou la i t é p a r g n e r la d é p e n s e . Purchas d i t q u ' i l a v u deux de ces momies à 

Londres, et i l cite le chevalier Scory pour en avoir v u plusieurs à Ténér i f fe , q u i 

existaient depuis plus de deux m i l l e ans ; mais on n'a aucune preuve de cette a n t i 

q u i t é . Si les Guanches ont é té originaires d 'Afr ique , i ls auraient pu avoir appris des 

Egyptiens l ' a r t des embaumements. 

Le P è r e Acosta et Garcilasso de la Vega n 'ont pas d o u t é que les P é r u v i e n s n'eus

sent connu l ' a r t de conserver les corps pendant t r è s - l o n g t e m p s : ces deux auteurs 

assurent avoir v u ceux de quelques Incas et de quelques Marnas, q u i é t a i e n t pa r f a i 

tement c o n s e r v é s ; i l s avaient tous leurs cheveux et leurs sourcils; mais on leur 

avait mis des yeux d 'or ; i ls é t a i en t v ê t u s de leurs habits ordinaires, et assis à la 

f a ç o n des Indiens, les bras croisés sur l'estomac. Garcilasso toucha u n doigt de la 

m a i n , q u i l u i parut aussi dur que du bois ; le corps entier n ' é t a i t pas assez pe

sant pour surcharger u n homme faible q u i aurait v o u l u le porter. Acosta p r é s u m e 
que ces corps avaient é té e m b a u m é s avec u n b i tume dont les Indiens connais

saient la p r o p r i é t é . Garcilasso d i t q u ' i l ne s 'é tai t pas a p e r ç u en les voyant q u ' i l y 

e û t d u b i t u m e ; mais i l avoue q u ' i l ne les avait pas o b s e r v é s exactement, et i l re 

grette de ne pas s 'ê t re i n f o r m é des moyens que l 'on avait e m p l o y é s pour les con

server : i l ajoute q u ' é t a n t P é r u v i e n , les gens de sa na t ion ne l u i auraient pas c a c h é 

le secret, comme aux Espagnols, au cas que cet art e û t encore é té connu au P é r o u . 

Garcilasso ne sachant r i en de certain sur les embaumements des P é r u v i e n s , t â c h e 
d'en d é c o u v r i r les moyens par quelques inductions : i l p r é t e n d que l ' a i r est si sec 

et si f r o i d à Cusco, que l a chair s'y de s sèche comme du bois, sans se corrompre, 

et i l croi t que l ' on faisait de s séche r les corps dans la neige avant que d 'y appliquer 

le b i tume dont parle le P. Acosta; i l ajoute que, du temps des Incas, on exposait 

à l ' a i r les viandes q u i é t a i en t des t inées pour les provisions de guerre, et que lors 

qu'elles avaient perdu leur h u m i d i t é , on pouvait les garder sans les saler et sans 

aucune autre p r é p a r a t i o n . 
On d i t qu'au pays de Spitzberg, q u i est à 79 et 80 deg ré s de la t i tude, et par c o n s é 

quent dans u n c l imat e x t r ê m e m e n t f r o i d , i l n 'arr ive presque aucune a l t é r a t i o n appa

rente aux cadavres q u i sont ensevelis depuis trente ans; r i en ne se pou r r i t n i ne se 

co r rompt dans ce pays : les bois q u i ont é té e m p l o y é s pour b â t i r les huttes où l ' on 

fa i t cuire les graisses de baleine, paraissent aussi f ra is que lorsqu' i ls ont é té c o u p é s . 
Si le g rand f r o i d p r é s e r v e les cadavres de la cor rupt ion , comme on peut le vo i r 

par les faits que j e viens de citer, i l n'est pas moins certain que la sécheresse q u i 

est c a u s é e par la grande chaleur fa i t aussi le m ê m e effet. On sait que les hommes 

et les an imaux q u i sont e n t e r r é s dans les sables de l 'Arabie se des sèchen t prompte

ment, et se conservent pendant plusieurs s ièc les , comme s'ils avaient é té embau

m é s . I l est souvent a r r i v é que des caravanes e n t i è r e s ont pé r i dans les dése r t s de 

l 'Arabie , soit par les vents b r û l a n t s qu i s'y é lèvent et q u i r a r é f i en t l ' a i r au poin t 

que les hommes n i les an imaux ne peuvent plus respirer, soit par les sables que 
v . 43 
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les vents impé tueux soulèvent à une grande hauteur, et qu'ils déplacent à une 
grande distance : ces cadavres se conservent dans leur entier, et on les retrouve 
dans la suite par quelque effet du hasard. Plusieurs auteurs, tant anciens que mo
dernes, en ont fa i t mention. M. Shaw di t qu'on l u i a assuré qu ' i l y avait u n grand 
nombre d'hommes, d 'ânes et de chameaux, qu i é ta ient conservés depuis u n temps 
i m m é m o r i a l dans les sables b r û l a n t s de Saibah, qui est u n l ieu que cet auteur 
croit s i tué entre Rassem et l 'Egypte. 

La corruption des cadavres n ' é t a n t causée que par la fermentation des humeurs, 
tout ce qu i est capable d 'empêcher ou de retarder cette fermentation contribue à 
leur conservation. Le f r o i d et le chaud, quoique contraires, produisent le m ê m e 
effet à cet égard par le dessèchement qu'ils causent : le f r o i d en condensant et en 
épaiss issant les humeurs du corps, et la chaleur en les ra ré f ian t et en accélérant 
leur évapora t ion avant qu'elles puissent fermenter et agir sur les parties solides ; 
mais i l faut que ces deux ex t rêmes soient constamment les m ê m e s : car s'il y avait 
une vicissitude du chaud au f ro id , et de la sécheresse à l ' humid i t é , comme i l se fai t 

d'ordinaire, la corruption arriverait nécessa i rement . Cependant i l y a dans les 
climats t empérés des causes naturelles qui peuvent conserver les cadavres, telles 
sont les qual i tés de la terre dans laquelle on les enferme ; si elle est desséchante et 
astringente, elle s'imbibe de l ' humid i t é du corps : c'est ainsi, à ce que je crois, que 
les cadavres se conservent aux Cordeliers de Toulouse ; i ls s'y dessèchent au point 
qu'on peut a i s émen t les soulever d'une main . 

Les gommes, les rés ines , les bitumes, etc., que l 'on applique sur les cadavres, 
les dé fenden t de l 'impression qu'ils recevraient dans les changements de t e m p é 
rature ; et si de plus on déposa i t dans les sables b r û l a n t s et arides u n corps ainsi 
e m b a u m é , on aurait deux puissants moyens r é u n i s pour sa conservation. I l ne 
faut donc pas s 'é tonner de ce que Chardin nous rapporte du pays de Corassan en 
Perse, qui est l'ancienne Bactriane : i l d i t que les corps que Ton met dans les sa
bles de ce pays, après avoir été e m b a u m é s , s'y pé t r i f ient , c 'es t -à dire y deviennent 
fo r t durs, tant i ls sont desséchés , et s'y conservent pendant plusieurs siècles : on 
assure qu ' i l y en a qu i y sont depuis deux mi l le ans. 

Les É g y p t i e n s entouraient de bandelettes les cadavres e m b a u m é s , et les renfer
maient dans des cercueils. P e u t - ê t r e qu'avec toutes ces p récau t ions ils ne se se
raient pas conservés pendant tant de siècles, si les caveaux ou les puits dans les

quels on les enfermait n'avaient pas été dans u n sol de m a t i è r e bolaire et crétacée, 

qu i n 'é ta i t pas susceptible d ' h u m i d i t é , et qu i d'ailleurs é ta i t recouvert de sable 
aride de plusieurs pieds d 'épaisseur . 

Les sépulcres des anciens É g y p t i e n s subsistent encore à p r é s e n t : la plupart des 
voyageurs ont fa i t la description de ceux de l'ancienne Memphis, et y ont v u des 

momies ; ils sont à deux lieues des ruines de cette v i l l e , à neuf lieues du grand 
Caire du côté du m i d i , et à trois quarts de lieue du village de Sacarra ou Zaccara; 

i ls s 'é tendent jusqu'aux pyramides de Pharaon, qu i en sont é loignées de deux lieues 

et demie. Ces sépulcres sont dans des campagnes couvertes d 'un sable mouvant, 
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j a u n û t r e et t r è s - U n ; le pays est aride et mon tueux ; les en t r ée s des tombeaux sont 

remplies de sable ; i l y en a plusieurs q u i ont é té ouvertes, mais i l en reste encore 
de cachées ; i l est question de les t rouver dans des plaines à perte de vue. Les ha 

bi tants de Saccara n 'ont pas d'autre ressource et d'autre commerce dans leurs d é 

serts que de chercher des momies dont i ls f o n t u n commerce en les vendant aux 

é t r a n g e r s q u i se t rouvent au grand Caire. Pietro dé l i a Val le , voulan t descendre 

dans u n tombeau q u i n ' e û t pas encore é té fou i l l é , se d é t e r m i n a à prendre des p i o n 
niers à Saccara, et à les accompagner pour les v o i r t ravai l ler en sa p r é s e n c e dans 

les endroits où le sable n 'avait pas é té r e m u é ; mais i l aurai t p e u t - ê t r e perdu beau

coup de temps dans cette recherche fai te au hasard, si u n de ces ouvriers n 'avait 
t r o u v é d'avance ce q u ' i l cherchait. 

Lorsqu 'on a d é t o u r n é le sable, on rencontre une peti te ouverture c a r r é e , p r o 

fonde de d i x - h u i t pieds, et faite de f a ç o n qu 'on peut y descendre en mettant les 

pieds dans les trous qu i se t rouvent les uns v i s -à -v i s les autres : cette sorte d'en

t r ée a fa i t donner à ces tombeaux le n o m de puits ; i ls sont c reusés dans une pierre 

blanche et tendre, q u i est dans tou t ce pays sous quelques pieds d ' épa i s seu r de 

sable ; les moins profonds ont quarante-deux pieds. Quand o n est descendu au 

f o n d , on y vo i t des ouvertures c a r r é e s , et des passages de d i x ou quinze pieds, q u i 

conduisent dans des chambres de quinze ou v ing t pieds en c a r r é . Tous ces espaces 

sont sous des v o û t e s à peu p r è s comme celles de nos citernes, parce qu'i ls sont 

t a i l l é s dans la ca r r i è r e ; chacun des pui ts a plusieurs chambres et plusieurs grottes 

q u i communiquent les unes aux autres. Tous ces caveaux occupent l'espace d'en
v i r o n t ro is lieues et demie sous terre, ainsi i ls al laient jusque sous la v i l l e de Mem-

phis : c'est à peu p r è s comme les vides des ca r r i è r e s q u i ont é té fou i l l ées aux en

v i rons de Paris, et m ê m e sous plusieurs endroits de la v i l l e . 

I l y a des chambres dont les murs sont o r n é s par des figures et des h i é r o g l y 

phes ; dans d'autres, des momies sont r e n f e r m é e s dans des tombeaux c reusés dans 

l a pierre tou t autour de la chambre, et ta i l lés en fo rme d'hommes dont les bras 

sont é t e n d u s . On t rouve d'autres momies, et c'est le plus grand nombre, dans des 

coffres de bois ou dans des toiles enduites de b i tume. Ces coffres ou ces enveloppes 

sont c h a r g é s de plusieurs sortes d'ornements : i l y a aussi des figures, m ê m e celle 

d u m o r t , et des sceaux de p lomb sur lesquels on vo i t d i f f é ren te s empreintes. I l y 

a de ces coffres q u i sont scu lp t é s en f igure d 'homme, mais on n ' y r e c o n n a î t que la 

t ê t e ; le reste d u corps est tou t u n i et t e r m i n é par u n p iédes t a l . D'autres figures 

ont les bras pendants, on r e c o n n a î t à ces marques les momies des gens d i s t i n g u é s ; 

elles sont posées sur des pierres autour de la chambre. I l y en a d'autres au m i l i e u , 

posées s implement sur le p a v é , et moins o r n é e s : i l p a r a î t que ce sont celles des 

gens d'une condi t ion i n f é r i e u r e , ou des domestiques. E n f i n dans d'autres cham

bres, les momies sont posées p ê l e - m ê l e dans le sable. 

On t rouve des momies q u i sont c o u c h é e s sur le dos, la t ê t e du cô té d u no rd , les 

deux mains sur le ventre. Les bandes de to i le de l i n q u i les enveloppent ont plus 

de m i l l e aunes de longueur : aussi elles fon t u n t r è s - g r a n d nombre de c i rconvo-
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lnt ions autour du corps, en c o m m e n ç a n t par la tê te et en finissant aux pieds ; mais 
elles ne passent pas sur le visage. Lorsqu ' i l est res té à découver t , i l tombe en pous
sière dès que la momie est à l 'a i r ; pour que la tê te se conserve en entier, i l faut que 

le visage ait été couvert d'une petite enveloppe de toile, qu i est appl iquée de façon 
que l 'on peut r econna î t r e la forme des yeux, du nez et de la bouche. On a v u des 
momies qu i avaient une longue barbe, des cheveux q u i descendaient j u s q u ' à moi 
t ié de la jambe, et des ongles for t grands ; quelquefois on a t r o u v é qu'ils étaient 
dorés , ou simplement peints de couleur o rangée . I l y a des momies qu i ont sur 
l'estomac des bandes avec des figures h i é rog lyph iques d'or, d'argent ou de terre 
verte, et de petites idoles de leurs dieux tu té la i res , et d'autres figures de jaspe ou 
d'autre ma t i è r e dans la poitrine. On leur trouve aussi assez ordinairement sous la 
langue une pièce d'or qui vaut environ deux pistoles : c'est pour avoir cette pièce 

que les Arabes gâ tent toutes les momies qu'ils peuvent rencontrer. 
On r econna î t que la ma t i è r e de l 'embaumement n'a pas été la m ê m e pour toutes 

les momies : i l y en a qu i sont noires et qu i paraissent n'avoir é té enduites que 
de sel, de poix et de bi tume ; d'autres ont été e m b a u m é e s de myrrhe et d 'a loès : 

les linges de celles-ci sont plus beaux et plus propres. 

D U SENS DE L A V U E . 

Après avoir d o n n é la description des d i f fé ren tes parties q u i composent le corps 
humain , examinons ses principaux organes ; voyons le déve loppement et les fonc
tions des sens, cherchons à r e c o n n a î t r e leur usage dans toute son é t endue , et mar
quons en m ê m e temps les erreurs auxquelles nous sommes, pour ainsi dire, assu

jettis par la nature. 
Les yeux paraissent ê t re f o r m é s de fo r t bonne heure dans le f œ t u s , et sont 

m ê m e , des parties doubles, celles qu i paraissent se développer les p remiè res dans 
le petit poulet ; et j ' a i observé sur des œ u f s de plusieurs espèces d'oiseaux,, et sur 
des œufs de lézards , que les yeux é ta ien t beaucoup plus gros et plus avancés dans 
leur déve loppemen t que toutes les autres parties doubles de leur corps. I l est vrai 
que dans les vivipares, et en particulier dans le f œ t u s h u m a i n , i l s ne sont pas, à 

beaucoup près , aussi gros à propor t ion qu' i ls le sont dans les embryons des ovi 
pares : mais cependant i ls sont plus f o r m é s et i ls paraissent se développer plus 

promptement que toutes les autres parties du corps. I l en est de m ê m e de l'organe 
de l 'ouïe ; les osselets de l 'oreille sont e n t i è r e m e n t f o r m é s dans le temps que d'au
tres os qu i doivent devenir beaucoup plus grands que ceux-ci, n 'ont pas encore 
acquis les premiers degrés de leur grandeur et de leur sol idi té . Dès le c inquième 
mois les osselets de l 'oreille sont solides et durs ; ils ne reste que quelques petites 
parties qu i soient encore cartilagineuses dans le marteau et dans l'enclume ; r é 

trier achève de prendre sa forme au sep t i ème mois, et dans ce peu de temps tous 
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ces osselets ont e n t i è r e m e n t acquis dans le f œ t u s l a grandeur, l a fo rme et la 

d u r e t é qu ' i l s doivent avoir dans l 'adulte. 

I l p a r a î t donc que les parties auxquelles i l about i t une grande q u a n t i t é de nerfs, 

sont les p r e m i è r e s q u i se d é v e l o p p e n t . Nous avons d i t que la vés i cu l e q u i contient 

le cerveau, le cervelet et les autres parties simples d u m i l i e u de l a t ê t e , est ce q u i 

p a r a î t le premier, aussi b ien que l ' ép ine du dos, ou p l u t ô t la moelle a l l o n g é e qu'elle 

contient : cette moelle a l l ongée , prise dans toute sa longueur, est l a part ie fondamen

tale du corps, et celle q u i est la p r e m i è r e f o r m é e . Les nerfs sont donc ce q u i existe 

le premier ; et les organes auxquels i l abouti t u n grand nombre de d i f f é r e n t s nerfs, 

comme les oreilles, ou ceux q u i sont e u x - m ê m e s de gros nerfs é p a n o u i s , comme 

les yeux, sont aussi ceux q u i se d é v e l o p p e n t le plus promptement et les premiers. 

Si l ' on examine les yeux d 'un enfant quelques heures ou quelques jours a p r è s sa 

naissance, on r e c o n n a î t a i s é m e n t q u ' i l n 'en fa i t aucun usage; cet organe n 'ayant 

pas encore assez de consistance, les rayons de la l u m i è r e ne peuvent arr iver que 

c o n f u s é m e n t sur la r é t i n e : ce n'est qu'au bout d 'un mois ou envi ron q u ' i l p a r a î t 

que l 'œi l a pris de la so l id i té et le d e g r é de tension nécessa i re pour transmettre ces 

rayons dans l 'ordre que suppose la v is ion . Cependant alors m ê m e , c ' e s t - à -d i r e au 

bout d 'un mois , les yeux des enfants ne s ' a r r ê t en t encore sur r i e n ; i ls les remuent 

et les tournent i n d i f f é r e m m e n t , sans qu 'on puisse remarquer si quelques objets les 

affectent r é e l l e m e n t : mais b i e n t ô t , c ' e s t -à -d i re à six ou sept semaines, i ls com

mencent à a r r ê t e r leurs regards sur les choses les plus br i l lantes , à tourner sou
vent les yeux et à les fixer d u côté du j o u r , des l u m i è r e s ou des f e n ê t r e s . Cependant 
l'exercice qu ' i l s donnent à cet organe ne f a i t que le fo r t i f i e r , sans leur donner en

core aucune n o t i o n exacte des d i f f é r en t s objets; car le premier d é f a u t d u sens de la 

vue est de r e p r é s e n t e r tous les objets r e n v e r s é s . Les enfants, avant que de s 'ê t re 
a s s u r é s par le toucher de la posi t ion des choses et de celle de leur propre corps, 

voient en bas tou t ce qu i est en haut , et en haut tou t ce q u i est en bas ; i l s p ren 

nent donc par les yeux une fausse idée de la posi t ion des objets. U n second d é 

faut , et qu i doi t i ndu i re les enfants dans une espèce d'erreur ou de faux juge 

ment, c'est qu ' i l s voient d'abord tous les objets doubles, parce que dans chaque 

œi l i l se forme une image du m ê m e objet ; ce ne peut encore ê t r e que par l ' expé

rience du toucher qu' i ls a c q u i è r e n t la connaissance néces sa i r e pour rect i f ier cette 

erreur, et qu' i ls apprennent en effet à juger simples les objets q u i leur paraissent 

doubles. Cette erreur de la vue, aussi b i en que la p r e m i è r e , est dans la suite si 

b ien rec t i f iée par la vé r i t é d u toucher, que, quoique nous voyions en effet tous les 

objets doubles et r e n v e r s é s , nous nous imaginons cependant les vo i r r é e l l e m e n t 

simples et droi ts , et que nous nous persuadons que cette sensation par laquelle 

nous voyons les objets simples et droi ts , q u i n'est qu 'un jugement de notre â m e 

occas ionné par le toucher, est une a p p r é h e n s i o n rée l l e produi te par le sens de la 

vue. Si nous é t ions p r i v é s du toucher, les yeux nous t romperaient donc, non-seu

lement sur la posi t ion, mais aussi sur le nombre des objets. 

La p r e m i è r e erreur est une suite de la conformat ion de l 'œi l , sur le f o n d duquel 
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les objets se peignent dans une situation renversée , parce que les rayons l u m i 
neux qu i forment les images de ces m ê m e s objets, ne peuvent entrer dans l 'œil 
qu'en se croisant dans la petite ouverture de la pupil le. On aura une idée bien 
claire de la m a n i è r e dont se fa i t ce renversement des images, si l 'on fa i t u n petit 
t rou dans u n l ieu fo r t obscur; on verra que les objets du dehors se peindront sur 
la murai l le de cette chambre obscure dans une situation r enve r sée , parce que 
tous les rayons qu i partent des d i f férents points de l 'objet ne peuvent pas passer 
par le petit t rou dans la position et dans l ' é t endue qu'ils ont en partant de l 'objet, 
puisqu' i l faudrait alors que le t rou f û t aussi grand que l 'objet m ê m e : mais comme 
chaque partie, chaque point de l 'objet renvoie des images de tous côtés, et que les 
rayons qu i forment ces images partent de tous les points de l 'objet comme d'au
tant de centres, i l ne peut passer par le petit t rou que ceux qu i arrivent dans des 
directions d i f fé ren tes ; le petit t r ou devient u n centre pour l 'objet entier, auquel les 
rayons de la partie d'en haut arrivent aussi bien que ceux de la partie d'en bas, 
sous des directions convergentes; par c o n s é q u e n t i ls se croisent dans ce centre, 

et peignent ensuite les objets dans une situation renversée . 
I l est aussi fo r t aisé de se convaincre que nous voyons rée l l ement tous les objets 

doubles, quoique nous les jugions simples : i l ne faut pour cela que regarder le 
m ê m e objet, d'abord avec l 'œil droi t ; on le verra correspondre à quelque point 
d'une murai l le ou d'un plan que nous supposerons au delà de l 'objet; ensuite, en 
le regardant avec l 'œil gauche, on verra qu ' i l correspond à u n autre point de la 
murai l le ; et enfin, en le regardant des deux yeux, on le verra dans le mi l i eu entre 
les deux points auxquels i l correspondait auparavant. A ins i i l se forme une image 
dans chacun de nos yeux : nous voyons l 'objet double, c 'es t -à-di re nous voyons 
une image de cet objet à droite et une image à gauche; et nous le jugeons simple 
et dans le mi l i eu , parce que nous avons rect if ié par le sens du toucher cette erreur 
de la vue. De m ê m e si l 'on regarde des deux yeux deux objets qu i soient à peu 

p rès dans la m ê m e direction par rapport à nous, en f ixant ses yeux sur le pre

mier, q u i est le plus voisin, on le verra simple, mais en m ê m e temps on verra 
double celui qui est le plus é lo igné , et au contraire, si l 'on f ixe ses yeux sur celui-
c i qu i est le plus éloigné, on le verra simple, tandis qu'on verra double en même 
temps l 'objet le plus vois in . Ceci prouve é v i d e m m e n t que nous voyons en effet tous 

les objets doubles, quoique nous les jugions simples, et que nous les voyons où ils 
ne sont pas r ée l l emen t , quoique nous les jugions où i ls sont en effet. Si le sens du 
toucher ne rectifiait donc pas le sens de la vue dans toutes les occasions, nous nous 
tromperions sur la position des objets, sur leur nombre, et encore sur leur l i eu ; 
nous les jugerions renversés , nous les jugerions doubles et nous les jugerions à 
droite et à gauche du l i eu qu'i ls occupent r ée l l emen t ; et si , au l ieu de deux yeux, 

nous en avions cent, nous jugerions toujours les objets simples, quoique nous les 
vissions mul t ip l i é s cent fois. 

I l se forme donc dans chaque œi l une image de l 'objet ; et lorsque ces deux ima
ges tombent sur les parties de la r é t ine qu i sont correspondantes, c ' e s t -à -d i re qui 
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sont tou jours affectées en m ê m e temps, les objets nous paraissent simples, parce 

que nous avons pris l 'habitude de les juger tels : mais si les images des objets 

tombent sur des parties de la r é t i n e qu i ne sont pas ordinairement af fec tées en

semble et en m ê m e temps, alors les objets nous paraissent doubles, parce que nous 

n'avons pas pris l 'habitude de rect if ier cette sensation q u i n'est pas ord ina i re ; 

nous sommes alors dans le cas d 'un enfant q u i commence à vo i r et q u i juge en 

effet d'abord les objets doubles. M . Cheselden rapporte , dans son Anatomie, 

page 324, qu ' un homme, é t a n t devenu louche par l 'effet d 'un coup à la t ê t e , v i t 

les objets doubles pendant fo r t longtemps, mais que peu à peu i l v i n t à juger s i m 

ples ceux q u i l u i é t a i e n t les plus famil iers , et qu 'enf in a p r è s b ien du temps i l les 

jugea tous simples comme auparavant, quoique ses yeux eussent toujours la m a u 

vaise disposit ion que le coup leur avait occas ionnée . Cela ne prouve- t - i l pas encore 

bien é v i d e m m e n t que nous voyons en effet les objets doubles, et que ce n'est que 

par l 'habitude que nous les jugeons simples? E t si l ' on demande pourquoi i l faut 

si peu de temps aux enfants pour apprendre à les juger simples, et qu ' i l en fau t tan t 

à des personnes avancées en âge , lorsqu ' i l leur arr ive par accident de les vo i r dou

bles, comme dans l'exemple que nous venons de citer, on peut r é p o n d r e que les 

enfants n 'ayant encore aucune habitude contraire à celles qu' i ls a c q u i è r e n t , i l leur 

faut moins de temps pour rectif ier leurs sensations ; mais que les personnes q u i 

ont, pendant v ing t , trente ou quarante ans, v u les objets simples, parce qu ' i ls 

tombaient sur deux parties correspondantes de la r é t i n e , et q u i les voient doubles, 

parce qu' i ls ne tombent plus sur ces m ê m e s parties, ont le d é s a v a n t a g e d'une ha

bi tude contraire à celle qu' i ls veulent acqué r i r , et q u ' i l f au t p e u t - ê t r e u n exercice 

de v ing t , trente ou quarante ans pour effacer les traces de cette ancienne habitude 

de juger ; et l ' on peut croire que s ' i l a r r iva i t à des gens âgés u n changement dans 

la d i rec t ion des axes optiques de l 'œi l , et qu' i ls vissent les objets doubles, leur vie 

ne serait plus assez longue pour qu' i ls pussent rectifier leur jugement en e f f a ç a n t 

les traces de la p r e m i è r e habitude, et que par c o n s é q u e n t i ls verraient tout le reste 

de leur vie, les objets doubles. 

Nous ne pouvons avoir par le sens de la vue aucune idée des distances : sans le 

toucher, tous les objets nous p a r a î t r a i e n t ê t re dans nos yeux, parce que les images 

de ces objets y sont en effet ; et u n enfant q u i n'a encore r ien t o u c h é doit ê t r e 

a f fec té comme si tous ces objets é ta ien t en l u i - m ê m e ; i l les vo i t seulement plus 

gros ou plus petits, selon qu' i ls s'approchent ou qu'i ls s ' é lo ignent de ses yeux ; 

une mouche q u i s'approche de son œ i l doit l u i p a r a î t r e u n an imal d'une grandeur 

é n o r m e ; u n cheval ou u n b œ u f q u i en est é lo igné l u i p a r a î t plus pet i t que la 

mouche. A i n s i i l ne peut avoir par ce sens aucune connaissance de la grandeur 

relative des objets, parce q u ' i l n'a aucune idée de la distance à laquelle i l les voi t : 

ce n'est q u ' a p r è s avoir m e s u r é la distance en é t e n d a n t la m a i n ou en transportant 

son corps d 'un l i eu à u n autre, q u ' i l peut a c q u é r i r cette idée de la distance et do 

la grandeur des objets; auparavant i l ne c o n n a î t point d u tout cette distance, et i l 

ne peut juger de la grandeur d 'un objet que par celle de l ' image q u ' i l forme dans 
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son œi l . Dans ce cas, le jugement de la grandeur n'est produit que par l'ouverture 
de l'angle f o r m é par les deux rayons ex t rêmes de la partie supér ieure et de la par
tie in fé r ieure de l 'objet ; par conséquen t i l doit juger grand tout ce qu i est près , et 
petit tout ce qu i est l o i n de l u i : mais après avoir acquis par le toucher ces idées de 
distance, le jugement de la grandeur des objets commence à se rectifier; on ne 
se fie plus à la p r emiè re app réhens ion qu i nous vient par les yeux pour juger de 
cette grandeur, on t âche de conna î t r e la distance, on cherche en m ê m e temps à 
r econna î t r e l 'objet par sa forme, et ensuite on juge de sa grandeur. 

I l n'est pas douteux que, dans une f i le de v ing t soldats, le premier, dont je sup
pose qu'on soit for t p rès , ne nous p a r û t beaucoup plus grand que le dernier, si 
nous en jugions seulement par les yeux, et si par le toucher nous n'avions pas 
pris l 'habitude de juger éga lement grandie m ê m e objet, ou des objets semblables, 
à d i f férentes distances. Nous savons que le dernier soldat est u n soldat comme le 
premier ; dès lors nous le jugerons de la m ê m e grandeur, comme nous jugerions 
que le premier serait toujours de la m ê m e grandeur quand i l passerait de la tê te à 

la queue de la file : et comme nous avons l 'habitude de juger le m ê m e objet tou
jours éga lemen t grand à toutes les distances ordinaires auxquelles nous pouvons 

r e c o n n a î t r e a i sémen t la forme, nous ne nous trompons jamais sur cette grandeur 
que quand la distance devient trop grande, ou bien lorsque l ' intervalle de cette 
distance n'est pas dans la direct ion ordinaire ; car une distance cesse d 'ê t re ordi
naire pour nous toutes les fois qu'elle devient trop grande, ou bien qu'au l ieu de la 
mesurer horizontalement nous la mesurons du haut en bas ou de bas en haut. Les 
p r e m i è r e s idées de la comparaison de grandeur entre les objets nous sont venues 
en mesurant, soit avec la main , soit avec le corps en marchant, la distance de ces 
objets relativement à nous et entre eux : toutes ces expér iences par lesquelles nous 
avons rectif ié les idées de grandeur que nous en donnait le sens de la vue, ayant 
été faites horizontalement, nous n'avons pu acqué r i r la m ê m e habitude de juger 
de la grandeur des objets élevés ou aba issés au-dessus de nous, parce que ce n'est 

pas dans cette direction que nous les avons mesu ré s par le toucher: et c'est par 
cette raison et faute d'habitude à juger des distances dans cette direction que, lors
que nous nous trouvons au-dessus d'une tour élevée, nous jugeons les hommes et 
les animaux qu i sont au-dessous beaucoup plus petits que nous ne les jugerions en 

effet à une distance égale qu i serait horizontale, c ' e s t - à -d i re dans la direction or
dinaire. I l en est de m ê m e d 'un coq ou d'une boule qu 'on voi t au-dessus d'un 

clocher; ces objets nous paraissent ê t re beaucoup plus petits que nous les juge
rions en effet, si nous les voyions dans la direction ordinaire et à la même dis
tance horizontalement à laquelle nous les voyons verticalement. 

Quoique avec u n peu de réf lexion i l soit aisé de se convaincre de la vér i té de tout 
ce que nous venons de dire au sujet du sens de la vue, i l ne sera cependant pas 
inut i le de rapporter i c i les faits qu i peuvent la confirmer. M . Cheselden, fameux 
chirurgien de Londres, ayant fa i t l 'opéra t ion de la cataracte à un jeune homme de 

treize ans, aveugle de naissance, et ayant réuss i à l u i donner le sens de la vue, 
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observa l a m a n i è r e dont ce jeune homme c o m m e n ç a i t à vo i r , et publ ia ensuite» 

dans les Transactions philosophiques, n° 402, et dans le c i n q u a n t e - c i n q u i è m e art icle 

d u Tatler, les remarques q u ' i l avait faites à ce sujet. Ce jeune homme, quoique 

aveugle, ne l 'é ta i t pas absolument et e n t i è r e m e n t : comme la céci té provenait 

d'une cataracte, i l é ta i t dans le cas de tous les aveugles de cette espèce , q u i peu

vent toujours dist inguer le j o u r d e l à nu i t ; i l d is t inguai t m ê m e à une forte l u m i è r e lo 

noir , le blanc et le rouge v i f qu 'on appelle écarlate ; mais i l ne voyai t n i n 'entrevoyait 
en aucune f a ç o n la fo rme des choses. On ne l u i fit l ' opé ra t i on d'abord que sur l ' u n 

des yeux. L o r s q u ' i l v i t pour la p r e m i è r e fois , i l é ta i t si é lo igné de pouvoi r juger en 
aucune f a ç o n des distances, q u ' i l croyait que tous les objets i n d i f f é r e m m e n t t o u 

chaient ses yeux (ce f u t l'expression dont i l se servi t ) , comme les choses q u ' i l palpait 

touchai t sa peau. Les objets q u i l u i é t a i e n t le plus a g r é a b l e s é t a i en t ceux dont la 

forme é ta i t unie et la figure régu l iè re , quo iqu ' i l ne p û t encore former aucun jugement 

sur leur forme, n i dire pourquoi i ls l u i paraissaient plus a g r é a b l e s que les autres : i l 

n'avait eu pendant le temps de son aveuglement que des idées si faibles des couleurs 

( - q u ' i l pouvait alors distinguer à une for te l u m i è r e , qu'elles n'avaient pas la issé des 

traces suffisantes pour q u ' i l p û t les r e c o n n a î t r e lo rsqu ' i l les v i t en effet; i l disait que 

ces couleurs q u ' i l voyai t n ' é t a i e n t pas les m ê m e s que celles q u ' i l avait vues autrefois ; 

i l n e connaissait la forme d'aucun objet, et i l n e dis t inguai t aucune chose d'une autre, 

quelque d i f f é r e n t e s qu'elles pussent ê t r e de figure ou de grandeur. Lorsqu 'on l u i 
m o n t r a i t les choses q u ' i l connaissait auparavant par le toucher, i l les regardait avec 

a t tent ion et les observait avec soin pour les r e c o n n a î t r e une autre fois : mais, commo 

i l avait t rop d'objets à retenir à la fois, i l en oubliai t la plus grande partie ; et dans lo 

commencement q u ' i l apprenait (comme i l le disai t) à vo i r et à c o n n a î t r e les objets, i l 

oubl ia i t m i l l e choses pour une q u ' i l retenait. I l é ta i t fo r t surpris que les choses q u ' i l 
avait le mieux a i m é e s n ' é t a i e n t pas celles q u i é t a i e n t le plus ag réab les à ses yeux, 
et i l s'attendait à t rouver les plus belles les personnes q u ' i l a imai t le mieux. I l so 

passa plus de deux mois avant q u ' i l p û t r e c o n n a î t r e que les tableaux r e p r é s e n t a i e n t 

des corps solides ; jusqu'alors i l ne les avait cons idé rés que comme des plans di f fé

remment co lo rés , et des surfaces d ivers i f iées par la va r i é t é des couleurs : mais, lors

q u ' i l c o m m e n ç a à r e c o n n a î t r e que ces tableaux r e p r é s e n t a i e n t des corps solides, i l 
s'attendait à t rouver en effet des corps solides en touchant la toi le du tableau, et i l 
f u t e x t r ê m e m e n t é t o n n é , lorsqu'en touchant les parties q u i par la l u m i è r e et les 

ombres l u i paraissaient rondes et i néga l e s , i l les t rouva plates et unies comme lo 
reste; i l demandait quel é ta i t donc le sens q u i le t rompai t , si c 'é ta i t la vue ou si 

c 'é ta i t le toucher. On l u i mon t r a alors u n petit por t ra i t de son pè re , q u i é ta i t dans 
la bo î t e de la mont re de sa m è r e ; i l d i t q u ' i l connaissait b ien que c 'étai t l a res

semblance de son p è r e : mais i l demandait avec u n grand é t o n n e m e n t comment i l 

é ta i t possible qu 'un visage aussi large p û t teni r dans u n si peti t l i e u ; que cela l u i 

paraissait aussi impossible que de faire teni r u n boisseau dans une pinte. Dans les 

commencements i l ne pouvai t supporter qu'une t rès -pe t i t e l u m i è r e , et i l voyai t 

tous les objets e x t r ê m e m e n t gros; mais, à mesure q u ' i l voyai t des choses plus 
V- 44 
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grosses en effet, i l jugeait les p remières plus petites. I l croyait qu ' i l n 'y avait rien 
au delà des limites de ce q u ' i l voyait : i l savait bien que la chambre dans laquelle 
i l était ne faisait qu'une partie de la maison ; cependant i l ne pouvait concevoir com
ment la maison pouvait pa ra î t r e plus grande que sa chambre. Avant qu'on l u i eût 
fa i t l ' opéra t ion , i l n ' e spé ra i t pas u n grand plaisir du nouveau sens qu'on l u i pro
mettait , et i l n ' é t a i t t ouché que de l'avantage qu ' i l aurait de pouvoir apprendre à 
l i re et à écrire . I l disait, par exemple, q u ' i l ne pouvait avoir plus de plaisir à se 
promener dans le j a rd in lorsqu' i l aurait ce sens, qu ' i l en avait, parce q u ' i l s'y pro
menait librement et a i sémen t , et q u ' i l en connaissait tous les dif férents endroits : i l 
avait m ê m e t r è s - b i e n r e m a r q u é que son é ta t de cécité l u i avait d o n n é un avantage 
sur les autres hommes, avantage qu ' i l conserva longtemps après avoir obtenu le 
sens de la vue, qu i étai t d'aller la nu i t plus a i s émen t et plus s û r e m e n t que ceux 
q u i voient. Mais lorsqu' i l eut c o m m e n c é à se servir de ce nouveau sens, i l était 
t r a n s p o r t é de jo ie ; i l disait que chaque nouvel objet étai t u n délice nouveau, et 
que son plaisir é ta i t si grand q u ' i l ne pouvait l 'exprimer. U n an après , on le mena 
à Epsom, où la vue est t rès-bel le et t rès -é tendue ; i l parut e n c h a n t é de ce specta
cle, et i l appelait ce paysage une nouvelle f açon de voir . On l u i f i t la m ô m e opé
rat ion sur l'autre œi l , plus d 'un an après la p remiè re , et elle réuss i t éga lement ; 
i l v i t d'abord de ce second œi l les objets beaucoup plus grands qu ' i l ne les voyait 
de l'autre, mais cependant pas aussi grands qu ' i l les avait vus du premier œ i l ; 
et, lorsqu ' i l regardait le m ê m e objet des deux yeux à la fois, i l disait que cet objet 
l u i paraissait une fois plus grand qu'avec son premier œil tout seul ; mais i l ne 
le voyait pas double, ou du moins on ne put pas s'assurer qu ' i l eû t v u d'abord les 
objets doubles lorsqu ' i l l u i eut p r o c u r é l'usage de son second œil . 

M . Cheselden rapporte quelques autres exemples d'aveugles qu i ne se souvenaient 
pas d'avoir jamais v u , et auxquels i l avait fa i t la m ê m e opéra t ion ; et i l assure que, 
lorsqu'ils c o m m e n ç a i e n t à apprendre à voi r , i ls avaient d i t les m ê m e s choses que le 
jeune homme dont nous venons de parler, mais à la vér i té avec moins de détail, et 
qu ' i l avait observé sur tous que, comme ils n'avaient jamais eu besoin de faire mou
voir leurs yeux pendant le temps de leur céci té , i ls é ta ien t for t embar rassés d'abord 
pour leur donner du mouvement et pour les diriger sur u n objet en particulier, et 
que ce n ' é ta i t peu à peu, que par degrés et avec le temps, qu'ils apprenaient à con-

• duire leurs yeux, et à les diriger sur les objets qu' i ls dés i ra ien t de considérer (1). 
Lorsque, par des circonstances pa r t i cu l i è res , nous ne pouvons avoir une idée 

juste de la distance, et que nous ne pouvons juger des objets que par la grandeur 
de l'angle ou p lu tô t de l'image qu'ils forment dans nos yeux, nous nous trompons 
alors nécessa i rement sur la grandeur de ces objets; tout le monde a éprouvé qu'en 
voyageant la nu i t on prend un buisson dont on est près pour u n grand arbre dont on 

(1) On trouvera un grand nombre de faits très-intéressants au sujet des aveugles-nés dans un petit ouvrage q.:i 
vient de paraître, et qm a pour titre : Lettres sur les aveugles, à I mage de ceux qui voient. L'auteur y a répandu 
partout une metaphys.que irèg-flue et très-vra.e, par laquelle il rend raison de toutes les différences que doit pro-
duire dans l'esprit d un homme la privation absolue du sens de la vue. 
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est l o i n , ou bien on prend u n grand arbre é lo igné pour u n buisson q u i est vo i s in . 

De m ê m e , si on ne c o n n a î t pas les objets par leur forme, et qu 'on ne puisse avoir 

par ce moyen aucune idée de distance, on se t rompera encore n é c e s s a i r e m e n t : une 

mouche q u i passera avec r a p i d i t é à quelques pouces de distance de nos yeux nous 

p a r a î t r a , dans ce cas, ê t r e u n oiseau q u i en serait à une t r è s - g r a n d e distance; u n 

cheval qu i serait sans mouvement dans le m i l i e u d'une campagne, et q u i serait 

dans une att i tude semblable, par exemple, à celle d 'un mouton , ne nous p a r a î t r a pas 

plus gros qu 'un mou ton , tan t que nous ne r e c o n n a î t r o n s pas que c'est u n cheval ; 

mais d è s que nous l 'aurons reconnu, i l nous p a r a î t r a dans l ' ins tant gros comme u n 

cheval, et nous rectifierons sur-le-champ notre premier jugement . 

Toutes les fois qu 'on se trouvera donc la n u i t dans des l ieux inconnus o ù l ' on 

ne pourra juger de la distance, et où l ' on ne pourra r e c o n n a î t r e la fo rme des choses 

à cause de l ' obscur i t é , on sera en danger de tomber à t ou t ins tant dans l 'erreur au 

sajet des jugements que l ' on fera sur les objets q u i se p r é s e n t e r o n t : c'est de l à 

que v ient la f rayeur et l ' espèce de crainte i n t é r i e u r e que l ' obscu r i t é de la n u i t 

fa i t sentir à presque tous les hommes; c'est sur cela qu'est f o n d é e l'apparence des 

spectres et des figures gigantesques et é p o u v a n t a b l e s que tan t de gens disent 

avoir vus. On leur r é p o n d c o m m u n é m e n t que ces figures é t a i e n t dans leur i m a 

gina t ion : cependant elles pouvaient ê t re r é e l l e m e n t dans leurs yeux, et i l est 

t r è s -pos s ib l e qu ' i ls aient en effet v u ce qu ' i ls disent avoir v u ; car i l do i t arr iver 

n é c e s s a i r e m e n t , toutes les fois qu 'on ne pourra juger d 'un objet que par l 'angle 
q u ' i l fo rme dans l 'œi l , que cet objet i nconnu grossira et grandi ra à mesure q u ' i l en 

sera plus vois in , et que s ' i l a paru d 'abord au spectateur q u i ne peut r e c o n n a î t r e 

ce q u ' i l vo i t , n i juger à quelle distance i l le vo i t , que s'il a paru, dis- je , d'abord 

de la hauteur de quelques pieds lo r squ ' i l é ta i t à la distance de v ing t ou trente pas, 

i l doi t p a r a î t r e haut de plusieurs toises lo rsqu ' i l n 'en sera plus é lo igné que de quel 

ques pieds: ce q u i doit en effet l ' é t o n n e r et l 'effrayer, j u s q u ' à ce qu 'enf in i l vienne à 

toucher l 'objet , ou à le r e c o n n a î t r e ; car dans l ' instant m ê m e q u ' i l r e c o n n a î t r a ce que 

c'est, cet objet q u i l u i paraissait gigantesque diminuera tout à coup, et ne l u i pa

r a î t r a plus avoir que sa grandeur rée l le : mais si l ' on f u i t , ou qu 'on n'ose approcher' 
i l est certain qu 'on aura d'autre idée de cet objet que celle de l ' image q u ' i l f o r m a i t 

dans l 'œi l , et qu 'on aura r é e l l e m e n t v u une figure gigantesque ou é p o u v a n t a b l e 

par la grandeur et par la fo rme . Le p r é j u g é des spectres est donc f o n d é da"nsla n a 

ture, et ces apparences ne d é p e n d e n t pas, comme le croient les philosophes, u n i 

quement de l ' imagina t ion . 
Lorsque nous ne pouvons prendre une idée de la distance par la comparaison de 

l ' interval le i n t e r m é d i a i r e q u i est entre nous et les objets, nous t â c h o n s de recon

n a î t r e la fo rme de ces objets pour juger de leur grandeur : mais lorsque nous 

connaissons cette fo rme , et qu'en m ê m e temps nous voyons plusieurs objets sem

blables et de cette m ê m e forme, nous jugeons que ceux q u i sont les plus éc l a i r é s 

sont les plus voisins, et que ceux q u i nous paraissent les plus obscurs sont les p lus 

é lo ignés , et ce jugement produi t quelquefois des erreurs ou des apparences s ingu-
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Itères. Dans une fi le d'objets disposés sur une ligne droite, comme le sont les l an
ternes sur le chemin de Versailles en arrivant à Paris, de la p rox imi té ou de l 'éloi-
gnement desquelles nous ne pouvons juger que par le plus ou le moins de lumièro 
qu'elles envoient à notre œil , i l arrive souvent que l 'on voi t toutes ces lanternes à 
droite, au l ieu de les voir à gauche, où elles sont rée l lement , lorsqu'on les regarde 
de l o in , comme d'un demi-quart de lieue. Ce changement de situation de gauche à 
droite est une apparence trompeuse, et qui est produite par la cause que nous ve
nons d'indiquer; car comme le spectateur n'a aucun indice de la distance où 
i l est de ces lanternes que la q u a n t i t é de l u m i è r e qu'elles l u i envoient, i l juge 
que la plus brillante de ces lumiè res est la p r emiè re , et celle de laquelle i l est la 
plus voisin : or, s 'il arrive que les p remiè res lanternes soient plus obscures, ou 
seulement si dans la f i le de ces lumières i l s'en trouve une seule qu i soit plus b r i l 
lante et plus vive que les autres, cette lumiè re plus vive pa ra î t r a au spectateur 
comme si elle é ta i t la p remiè re de la f i le , et i l jugera dès lors que les autres, qu i 
cependant la p récèden t rée l lement , la suivent au contraire ; or cette transposition 
apparente ne peut se faire, ou p ln tô t se marquer, que par le changement de leur 
situation de gauche à droi te; car juger devant ce qu i est der r ière dans une longue 
file, c'est voir à droite ce qu i est à gauche, ou à gauche ce qu i est à droite. 

Voilà les défauts principaux du sens de la vue, et quelques-unes des erreurs que 
ces dé fau t s produisent : examinons à p résen t la nature, les propr ié tés et l ' é t endue de 
cet organe admirable, par lequel nous communiquons avec les objets les plus é lo i 
gnés . La vue n'est qu'une espèce de toucher, mais bien di f férent du toucher ord i 
naire : pour toucher quelque chose avec le corps ou avec la main , i l faut ou que 
nous nous approchions de cette chose ou qu'elle s'approche de nous, af in d 'être à 
portée depouvoir la palper; mais nous la pouvons toucher des yeux à quelque distance 
qu'elle soit, pourvu qu'elle puisse renvoyer une assez grande q u a n t i t é de lumière 
pour faire impression sur cet organe, ou bien qu'elle puisse s'y peindre sous un 
angle sensible. Le plus petit angle sous lequel les hommes puissent voi r les objets 
est d'environ une minute ; i l est rare de trouver des yeux qu i puissent apercevoir 
u n objet sous u n angle plus petit. Cet angle donne, pour la plus grande distance à 
laquelle les meilleurs yeux peuvent apercevoir u n objet, envi ron 3436 fois le dia
m è t r e de cet objet ; par exemple on cessera devoir à 3436 pieds de distance u n objet 
haut et large d 'un pied ; on cessera de voir u n homme haut de c inq pieds à la dis
tance de 17,480 pieds ou d'une lieue et d 'un tiers de lieue, en supposant m ê m e que 
ces objets soient éclairés du soleil. Je crois que cette estimation que l 'on a faite de 
la por tée des yeux est p lu tô t trop forte que t rop faible, et q u ' i l y a en effet peu 
d'hommes qui puissent apercevoir les objets à d'aussi grandes distances. 

Mais i l s'en faut bien qu'on ait , par cette estimation, une juste idée de la force et 
de l 'é tendue de la portée de nos yeux ; car i l faut faire at tention à une circonstance 
essentielle, dont la cons idéra t ion prise géné ra l emen t a, ce me semble, échappé aux 
auteurs qu i ont écrit sur l 'optique : c'est que la por tée de nos yeux diminue ou aug
mente à proportion de la quan t i t é de lumiè re qu i nous environne, quoiqu'on sup-
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pose que celle de l 'objet reste tou jours la m ê m e ; en sorte que si le m ê m e objet que 

nous voyons pendant le j o u r à la distance de 3436 fois son d i a m è t r e restait éc la i ré 

pendant la n u i t de la m ê m e q u a n t i t é de l u m i è r e dont i l l ' é ta i t pendant le j ou r , nous 

pourrions l'apercevoir à une distance cent fois plus grande, de la m ê m e f a ç o n que 

nous apercevons la l u m i è r e d'une chandelle pendant la n u i t à plus de deux lieues, 

c ' es t -à -d i re en supposant le d i a m è t r e de cette l u m i è r e éga l à u n pouce, à plus de 

316800 fois la longueur de s o n d i a m è t r e ; au l i eu que pendant le j ou r , et surtout à m i d i , 

on n'apercevra point cette l u m i è r e à plus de dix ou douze m i l l e fois la longueur 

de son d i a m è t r e , c 'es t -à-di re plus de deux cents toises, si nous la supposons éc la i rée 
aussi bien que nos yeux par la l u m i è r e du soleil . I l en est de m ê m e d 'un objet b r i l 

l an t sur lequel la l u m i è r e d u soleil se ré f léch i t avec v i v a c i t é ; on peut l 'apercevoir 

pendant le j ou r à une distance trois ou quatre fois plus grande que les autres objets : 

mais si cet objet é ta i t éc la i ré pendant la n u i t de la m ê m e l u m i è r e dont i l l ' é t a i t 

pendant le jour , nous l'apercevrions à une distance i n f i n i m e n t plus grande que 

nous n'apercevons les autres objets. On doi t donc conclure que la p o r t é e de nos yeux 
est beaucoup plus grande que nous ne l'avons s u p p o s é d'abord, et que ce q u i e m 

pêche que nous ne distinguions les objets é lo ignés est moins le d é f a u t de l u m i è r e 
ou la petitesse de l'angle sous lequel ils se peignent dans notre œi l , que l 'abondance 
de cette l u m i è r e dans les objets i n t e r m é d i a i r e s et dans ceux q u i sont les plus v o i 

sins de notre œi l , q u i causent une sensation plus vive et e m p ê c h e n t que nous ne 

nous apercevions de la sensation plus faible que causent en m ê m e temps les objets 

é lo ignés . Le fond de l 'œi l est comme une toile sur laquelle se peignent les objets : 

ce tableau a des parties plus bril lantes, plus lumineuses, plus co lorées que les autres 
parties. Quand les objets sont f o r t é l o i g n é s , i ls ne peuvent se r e p r é s e n t e r que par 

des nuances t r è s - f a ib l e s , qu i disparaissent lorsqu'elles sont e n v i r o n n é e s de la v ive 
l u m i è r e avec laquelle se peignent les objets voisins ; cette faible nuance est donc 
insensible et d i spa ra î t dans le tableau : mais si les objets voisins et i n t e r m é d i a i r e s 
n'envoient qu'une l u m i è r e plus faible que celle de l 'objet é lo igné , comme cela arr ive 

dans l ' obscur i t é lorsqu 'on regarde une l u m i è r e , alors la nuance de l 'objet é lo igné est 
plus v ive que celle des objets voisins, elle est sensible et p a r a î t dans le tableau, 
quand m ê m e elle serait r ée l l emen t beaucoup plus faible qu'auparavant. De là i l 

sui t qu'en se mettant dans l ' obscur i t é , on peut, avec u n long tuyau no i rc i , faire une 

lunette d'approche sans verre, dont l 'effet ne baisserait pas que d 'ê t re f o r t - c o n s i d é 
rable pendant le j ou r . C'est aussi par cette raison que du f o n d d 'un pui ts ou d'une 
cave profonde on peut vo i r les étoi les en p le in m i d i ; ce q u i é ta i t connu des anciens 
comme i l p a r a î t par ce passage d'Aristote : « Manu en im admota aut per fistulam 

» longius cernet. Quidam ex foveis puteisque i n t e rdum stellas conspiciunt. » 
On peut donc avancer que notre œ i l a assez de sens ib i l i té pour pouvoir ê t ro 

é b r a n l é et a f fec té d'une m a n i è r e sensible par des objets q u i ne formeraient u n an

gle que d'une seconde, et moins d'une seconde, quand ces objets ne ré f l éch i ra ien t 
ou n'enverraient à l 'œi l qu'autant de l u m i è r e qu' i ls en ré f l éch i s sa i en t lorsqu'ils 

é t a i en t ape rçus sous u n angle d'une minu te , et que par c o n s é q u e n t la puissance de 
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cet organe est bien plus grande qu'elle ne pa ra î t d'aboYd; mars si ces objets, sans 
former un plus grand angle, avaient une plus grande in tens i té de lumiè re , nous les 
apercevrions encore de beaucoup plus l o in . Une petite lumiè re for t vive, comme 
celle d'une étoile d'artifice, se verra de beaucoup plus lo in qn'une lumiè re plus ob
scure et plus grande, comme celle d'un flambeau. I l y a donc trois choses à consi
dére r pour dé t e rmine r la distance à laquelle nous pouvons apercevoir u n objet 
éloigné : la p remiè re est la grandeur de l'angle qu ' i l forme dans notre œ i l ; la 
seconde le degré de lumiè re des objets voisins et in te rmédia i res que l ' on voi t en 
m ê m e temps, et la t ro i s i ème , l ' in tens i té de l u m i è r e de l'objet l u i - m ê m e : chacune 
de ces causes influe sur l'effet de la vision, et ce n'est qu'en les estimant et en les 
comparant qu'on peut d é t e r m i n e r dans tous les cas la distance à laquelle on peut 
apercevoir tel ou tel objet particulier. On peut donner une preuve sensible de cette 
influence qu'a sur la vision l ' in tens i té de lumiè re . On sait que les lunettes d'ap
proche et les microscopes sont des instruments de m ê m e genre, qu i , tous deux, 
augmentent l'angle sous lequel nous apercevons les objets, soit qu'i ls soient en 
cifet t r è s -pe t i t s , soit qu'ils nous paraissent ê t re tels à cause de leur é lo ignemcnt : 
pourquoi donc les lunettes d'approche font-elles si peu d'effet en comparaison des 
microscopés , puisque la plus longue et la meilleure lunette grossit à peine mi l le 
fois l 'objet, tandis qu'un bon microscope semble le grossir u n m i l l i o n de fois et plus? 
I l est bien clair que cette di f férence ne vient que de l ' in tens i té de la l u m i è r e , et que 
si l 'on pouvait éclairer les objets éloignés avec une l u m i è r e addit ionnel le , comme 
on éclaire les objets qu'on veut observer au microscope, on les verrai t en effet i n f i 
niment mieux, quoiqu'on les v î t toujours sous le m ê m e angle, et que les lunettes 
feraient sur les objets é loignés le m ê m e effet que les microscopes font sur les petits 
objets. Mais ce n'est pas i c i le l ieu de m ' é t e n d r e sur les conséquences utiles et 
pratiques qu'on peut t i rer de cette réf lexion. 

La por tée de la vue, ou la distance à laquelle on peut v o i r i e m ê m e objet, est as
sez rarement la m ê m e pour chaque œ i l ; i l y a peu de gens qu i aient les deux yeux 
éga lement forts : lorsque cette inégal i té de force est à u n certain degré , on ne se 
sert que d'un œi l , c ' es t -à -d i re de celui dont on voi t le mieux. C'est cette inégalité-
de por tée de vue dans les yeux q u i produit le regard louche, comme je l 'a i prouvé 
dans ma Dissertation sur le strabisme. (Voyez les Mémoires de l'Académie, année 1743.) 
Lorsque les deux yeux sont d 'égale fofee, et que l 'on regarde le m ê m e objet avec les 
deux yeux, i l semble qu'on devrait voir une fois mieux qu'avec u n seul œil : cepen
dant la sensation qu i résu l te de ces deux espèces de vis ion p a r a î t ê t re la m ê m e , i l 
n 'y a pas de di f férence sensible entre les sensations qu i r é s u l t e n t d e l 'une et de l'autre 
façon de v o i r ; et, après avoir fa i t sur cela des expér iences , on a t r o u v é qu'avec 
deux yeux égaux en force, on voyait mieux qu'avec u n seul œi l , mais d'une t r e i 
zième partie seulement, en sorte qu'avec les deux yeux, on voi t l 'objet comme s'il 
é ta i t éclairé de treize l umiè re s égales , au l ieu qu'avec u n seul œi l on ne le voi t que 
comme s'il é tai t éclairé de douze lumiè re s . Pourquoi y a- t - i l si peu d'augmentation? 

pourquoi ne voi t -on pas une fois mieux avec les deux yeux qu'avec u n seul? Corn-
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ment se p e u t - i l que cette cause q u i est double produise u n effet simple ou presque 

simple ? J'ai c ru qu 'on pouvai t donner une r é p o n s e à cette question, en regardant 

la sensation comme une espèce de mouvement c o m m u n i q u é aux nerfs. On sait q u i 

les deux nerfs optiques se reportent, au sort ir d u cerveau, vers la part ie a n t é r i e u r e 

de la t ê t e , où i ls se r é u n i s s e n t , et qu'ensuite i ls s ' é ca r t en t l ' u n de l 'autre en faisant 

u n angle obtus avant que d'arriver aux yeux ; le mouvement c o m m u n i q u é à ces 
nerfs par l ' impression de chaque image f o r m é e dans chaque œ i l en m ê m e temps, 

ne peut pas se propager jusqu 'au cerveau, où j e suppose que se f a i t le sentiment, 

sans passer par la part ie r é u n i e de ces deux nerfs ; dès lors ces deux mouvements 

se composent et produisent le m ê m e effet que deux corps en mouvement sur les 

deux côtés d 'un c a r r é produisent sur u n t r o i s i è m e corps auquel i l s fon t parcouri r 

la diagonale; or, si l 'angle avait environ cent quinze ou cent seize d e g r é s d'ouver

ture, la diagonale du losange serait au côté comme treize à douze, c ' e s t - à - d i r e 

comme la sensation r é s u l t a n t e des deux yeux est à celle q u i r é s u l t e d 'un seul œi l . Le3 

deux nerfs optiques é t a n t donc éca r tés l ' u n de l 'autre à peu p r è s de cette q u a n t i t é , 

on peut at tr ibuer à cette posi t ion la perte de mouvement ou de sensation qu i se fa i t 

dans la vis ion des deux yeux à la fois, et cette perte doi t ê t re d'autant plus grando 

que l'angle f o r m é par les deux nerfs optiques est plus ouvert. 

I l y a plusieurs raisons qu i pourraient faire penser que les personnes qu i ont la 

vue courte voient les objets plus grands que les autres hommes ne les voient ; ce
pendant c'est tout le contraire, i l s les voient certainement plus petits. J'ai la vue 
courte, et l 'œi l gauche plus fo r t que l 'œil d r o i t ; j ' a i mi l l e fois é p r o u v é qu'en regar

dant le m ê m e objet, comme les lettres d 'un l i v r e , à la m ê m e distance successive

ment avec l ' u n et ensuite l 'autre œi l , celui dont je vois le mieux et le plus l o i n est 

aussi celui avec lequel les objets me paraissent les plus grands; et en tournant 

l ' u n des yeux pour voi r le m ê m e objet double, l ' image de l 'œi l d ro i t est plus petite 

que celle de l 'œil gauche : ainsi je ne puis pas douter que plus on a la vue courte, 
et plus les objets paraissent ê t r e petits. J'ai i n t e r r o g é plusieurs personnes dont la 
force ou la po r t ée de chacun de leurs yeux é ta i t f o r t i néga le ; elles m'ont toutes 

a s s u r é qu'elles voyaient les objets bien plus grands avec le bon qu'avec le mauvais 

œ i l . Je crois que comme les? gens q u i ont la vue courte sont obl igés de regarder do 

t r è s - p r è s , et qu'i ls ne peuvent vo i r dist inctement qu 'un peti t espace ou u n peti t 

objet à la fois, i ls se f o n t une u n i t é de grande^* plus petite que les autres hommes, 

dont les yeux peuvent embrasser dist inctement u n plus grand espace à la fois , et 

que par c o n s é q u e n t i ls jugent relat ivement à cette u n i t é tous les objets plus petits 

que les autres hommes ne les jugent . On explique la cause de la vue courte d'une 

m a n i è r e assez satisfaisante, par le t rop grand renflement des humeurs r é f r i n g e n 

tes de l ' œ i l ; mais cette cause n'est pas unique, et l ' on a v u des personnes devenir 

tout d 'un coup myopes par accident, comme le jeune homme dont parle M . Smi th 

dans son Optique, tome I I , page 10 des notes, qu i devint myope tout à coup en 

sortant d 'un ba in f r o i d , dans lequel cependant i l ne s 'é ta i t pas e n t i è r e m e n t p l o n g é , 

et depuis ce t e m p s - l à i l l'ut obl igé de se servir d 'un verre concave. On ne dira pas 
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que le cris tal l in et l 'humeur vitrée aient pu tout d'un coup se renfler assez pour 
produire cette différence dans la vision ; et quand m ê m e on voudrait le supposer, 
comment concevra-t-on que ce renflement cons idérable , et qu i a été produit en 
u n instant, ait pu se conserver toujours au m ê m e point? En effet, la vue courte 
peut provenir aussi bien de la position respective des parties de l 'œil , et surtout do 
la r é t ine , que de la forme des humeurs ré f r ingen tes , elle peut provenir d'un degré 
moindre de sensibi l i té dans la ré t ine , d'une ouverture moindre dans la pupille, etc. ; 
mais i l est v ra i que, pour ces deux dern iè res espèces de vues courtes, les verres 
concaves seront inutiles, et m ê m e nuisibles. Ceux qu i sont dans les deux premiers 
cas peuvent s'en servir utilement : mais jamais ils ne pourront voir avec le verre 
concave qu i leur convient le mieux les objets aussi distinctement n i d'aussi lo in 
que les autres hommes, les voient avec les yeux seuls, parce que, comme nous 
venons de le dire, tous les gens qu i ont la vue courte voient les objets plus petits 
que les autres; et lorsqu'ils font usage du verre concave, l'image de l'objet d i m i 
nuant encore, ils cesseront de voir dès que cette image deviendra trop petite pour 
faire une trace sensible sur la r é t i n e ; par conséquen t i ls ne verront jamais d'aussi 
l o i n avec ce verre que les autres bommes voient avec leurs yeux seuls. 

Les enfants ayant les yeux plus petits que les personnes adultes, doivent aussi 
vo i r i es objets plus petits, parce que le plus grand angle que puisse faire u n objet 
dans l 'œil , est p r o p o r t i o n n é à la grandeur du fond de l 'œ i l ; et si l 'on suppose que 
le tableau entier des objets qu i se peignent sur la r é t i n e est d 'un demi-pouce pour 
les adultes, i l ne sera que d 'un tiers ou d'un quart de pouce pour les enfants ; par 
conséquen t i ls ne verront pas non plus d'aussi l o i n que les adultes, puisque les 
objets leur paraissant plus petits, i ls doivent néces sa i r emen t d i spa ra î t r e plus tôt : 
mais comme la pupille des enfants est ordinairement plus large, à proportion du 
reste de l 'œil , que la pupi l le des personnes adultes, cela peut compenser en partie 
l'effet que produit la petitesse de leurs yeux, et leur faire apercevoir les objets d'un 
peu plus l o in . Cependant i l s'en faut bien que la compensation soit complè te ; car 
on voi t par expér ience que les enfants ne lisent pas de si l o i n , et ne peuvent pas 
apercevoir les objets éloignés d'aussi l o i n que les personnes adultes. La cornée, é tant 
t rès-f lexible à cet âge, prend t r è s - a i s é m e n t la convexi té nécessa i re pour voir de plus 
près ou de plus l o in , et ne peut par conséquen t ê t re la cause de leur vue plus courte, 
et i l me para î t qu'elle d é p e n d uniquement de ce que leurs yeux sont plus petits. 

I l n'est donc pas douteux que si toutes les parties de l 'œil souffraient en m ê m e 
temps une d iminu t ion proportionnelle, par exemple de moi t i é , on ne vî t tous les 
objets une fois plus petits. Les vieil lards, dont les yeux, d i t - o n , se dessèchent , de
vraient avoir la vue plus courte : cependant c'est tout le contraire, i ls voient de 
plus l o in et cessent de voir distinctement de près . Cette vue plus longne ne pro
vient donc pas uniquement de la d iminu t ion ou de l'aplatissement des humeurs 
de l 'œil , mais p lu tô t d 'un changement de position entre les parties de l 'œil , comme 
entre la cornée et le cr is ta l l in , ou bien entre l 'humeur v i t rée et la ré t ine : ce qu'on 
peut entendre a i sémen t en supposant que la cornée devienne plus solide à mesure 



D U SENS D E L A V U E . 

qu 'on avance en â g e ; car alors elle ne pourra pas p r ê t e r aussi a i s é m e n t , n i p ren

dre la plus grande convex i t é q u i est nécessa i r e pour vo i r les objets q u i sont p r è s , 

et elle sera u n peu aplatie en se d e s s é c h a n t avec l ' â g e ; ce q u i suf f î t seul pour qu'on 

puisse v o i r de plus l o i n les objets é lo ignés . 

On do i t dist inguer dans la v i s ion deux q u a l i t é s qu 'on regarde ordinairement 

comme la m ê m e : on confond m a l à propos la vue claire avec la vue distincte, 

quoique r é e l l e m e n t l 'une soit b ien d i f fé ren te de l 'autre ; on vo i t clairement u n 

objet toutes les fois q u ' i l est assez écla i ré pour qu 'on puisse le r e c o n n a î t r e en g é 

n é r a l , on ne le v o i t dist inctement que lorsqu'on approche d'assez p r è s pour en dis

tinguer toutes les parties. Lorsqu'on aperço i t une tour ou u n clocher de l o i n , on 

voit clairement cette tour ou ce clocher, dès qu 'on peut assurer que c'est une tour 

ou u n clocher ; mais on ne les vo i t distinctement que quand on en est assez p r è s 

pour r e c o n n a î t r e non-seulement la hauteur, la grosseur, mais les parties m ê m e s 

dont l 'objet est c o m p o s é , comme l 'ordre d'architecture, les m a t é r i a u x , les f e n ê 

tres, etc. On peut donc voi r clairement u n objet sans le vo i r dist inctement, et on 

peut le voi r distinctement sans le v o i r en m ê m e temps clairement, parce que la 

vue distincte ne peut se porter que successivement sur les d i f f é r en t e s parties des 

objets. Les vie i l lards ont la vue claire et n o n distincte : i l s a p e r ç o i v e n t de l o i n les 

objets assez écla i rés ou assez gros pour tracer dans l 'œil une image d'une certaine 

é t endue ; ils ne peuvent au contraire dist inguer les petits objets, comme les carac

tères d 'un l i v r e , à moins que l ' image n'en soit a u g m e n t é e par le moyen d 'un verra 

qu i grossit. Les personnes q u i ont la vue courte voient au contraire t r è s - d i s t i n c t e 

ment les petits objets, et ne vo i t pas clairement les grands, pour peu qu' i ls soient 

é lo ignés , à moins qu' i ls n 'en d iminuen t l ' image par le moyen d 'un verre q u i ra

petisse. Une grande q u a n t i t é de l u m i è r e est nécessa i r e pour la vue c la i re ; une 

petite q u a n t i t é de l u m i è r e suf f i t pour la vue d is t inc te : aussi les personnes q u i ont 

la vue courte voient-elles à propor t ion beaucoup mieux la n u i t que les autres. 

Lorsqu 'on jette les yeux sur u n objet t rop é c l a t a n t , ou qu 'on les fixe et les a r rê te 

trop longtemps sur le m ê m e objet, l 'organe en est b lessé et f a t i g u é , la v is ion de

vient indis t incte ; et l ' image de l 'objet ayant f r a p p é t rop vivement ou o c c u p é trop 

longtemps la part ie de la r é t i n e sur laquelle elle se peint , elle y forme une i m 

pression durable que l 'œi l semble porter ensuite sur tous les autres objets. Je ne 

l i r a i r i en i c i des effets de cet accident de la vue; on en trouvera l 'expl icat ion dans 
ma Dissertation sur les couleurs accidentelles (1) . I l me suffira d'observer que la trop 

grande q u a n t i t é de l u m i è r e est p e u t - ê t r e tou t ce q u ' i l y a de plus nuisible à l 'œi l , 

î[ue c'est une des principales causes q u i peuvent occasionner la céci té . On en a dea 

exemples f r é q u e n t s dans les pays du Nord , où la neige éc la i rée par le soleil éb loui t 

.es yeux des voyageurs au po in t qu ' i ls sont ob l igés de se couvr i r d 'un crêpe pour 

l ' ê t re pas a v e u g l é s . I l en est de m ê m e des plaines sablonneuses de l 'A f r ique : la 

réflexion de l a l u m i è r e y est si v ive , q u ' i l n'est pas possible d'en soutenir l 'effet 

(i) Voyez les Mémoires de l'Académie, année 1748. 
V. 45 
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sans courir le risque de perdre la vue. Les personnes qu i éc r iven t ou qu i lisent trop 
longtemps de suite doivent donc, pour m é n a g e r leurs yeux, éviter de travailler à 

une l u m i è r e trop forte : i l vaut beaucoup mieux faire usage d'une lumiè re trop 
faible, l 'œil s'y accoutume b i e n t ô t ; on ne peut tout au plus que le fatiguer en d i 
minuant la q u a n t i t é de l u m i è r e , et on ne peut manquer de le blesser en la mu l 

t ip l ian t . 

ADDITION A L'ARTICLE PRÉCÉDENT. 

SDR LA CAUSE DU STRABISME OU DES YEUX LOUCHES. 

Le strabisme est non-seulement u n dé fau t , mais une dif formité qu i dé t ru i t la 
physionomie et rend désagréables les plus beaux visages ; cette di f formité consiste 
dans la fausse direction de l ' un des yeux, en sorte que quand u n œil pointe à 
l 'objet , l 'autre s'en écar te et se dirige vers un autre point . Je dis que ce dé fau t con
siste dans la fausse direction de l ' un des yeux, parce qu'en effet les yeux n'ont 
jamais tous deux ensemble cette mauvaise disposition, et que si on peut mettre les 
deux yeux dans cet é ta t en quelque cas, cet é ta t ne peut durer qu 'un instant et ne 

peut pas devenir une habitude. 
Le strabisme, ou le regard louche, ne consiste donc que dans l 'écar t de l 'un des 

yeux, tandis que l'autre pa ra î t agir i n d é p e n d a m m e n t de ce lu i - là . 
On attribue ordinairement cet effet à u n dé fau t de correspondance entre les 

muscles de chaque œil ; la différence du mouvement de chaque œi l vient de la diffé
rence du mouvement de leurs muscles, qu i , n'agissant pas de concert, produisent 
la fausse direction des yeux louches. D'autres p r é t enden t (et cela revient à peu près 
au m ê m e ) q u ' i l y a équi l ibre entre les muscles des deux yeux, que cette égalité 
de force est la cause de la direction des deux yeux ensemble vers l'objet, et que 

c'est par le dé fau t de cet équ i l ib re que les deux yeux ne peuvent se diriger vers 
le m ê m e point . 

* M . de la Hire et plusieurs autres après l u i , ont p e n s é que le strabisme n'est pas 
causé par le dé fau t d 'équi l ibre ou de correspondance entre les muscles, mais qu' i l 
provient d 'un d é f a u t de la r é t i n e ; i ls ont p r é t e n d u que l 'endroit de la ré t ine qui 

r épond à l ' ex t rémi té de l'axe optique éta i t beaucoup plus sensible que tout le reste 
de la r é t i ne . Les objets, ont- i ls d i t , ne se peignent distinctement que dans cette 
partie plus sensible ; et si cette partie ne se trouve pas correspondre exactement à 

l ' ex t rémi té de l'axe optique dans l ' un ou l 'autre des deux yeux, ils s 'écarteront et 
produiront le regard louche, par la nécess i té où l 'on sera, dans ce cas, de les 

tourner de façon que leurs axes optiques puissent atteindre cette partie plus sen
sible et ma l placée de la r é t i ne . Mais cette opinion a été r é fu t ée par plusieurs phy

siciens, et en particulier par M . Jur in . E n effet, i l semble que M . de la Hire n'ait 

pas fa i t attention à ce qu i arrive aux personnes louches lorsqu'elles ferment le bon 
œil ; car alors l 'œi l louche ne reste pas dans la m ê m e si tuat ion, comme cela devrait 
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arr iver si cette s i tuat ion é t a i t néce s sa i r e pour que l ' e x t r é m i t é do l 'axe optiquo 

a t t e ign î t la partie la plus sensible de l a r é t i n e : au contraire, cet œ i l se redresse 

pour pointer directement à l 'objet et pour chercher à le v o i r ; par c o n s é q u e n t l 'œi l 

ne s 'écar te pas pour t rouver cette partie p r é t e n d u e plus sensible de la r é t i n e , et i l 

fau t chercher une autre cause à cet effet. M . J u r i n en rapporte quelques causes 

pa r t i cu l i è r e s , et i l semble q u ' i l r é d u i t le strabisme à une simple mauvaise habi tude 

dont on peut se g u é r i r dans plusieurs cas : i l f a i t vo i r aussi que le d é f a u t de 

correspondance ou d ' équ i l i b r e entre les muscles des deux yeux ne doi t pas ê t r e re
g a r d é comme la cause de cette fausse direct ion des yeux ; et en effet ce n'est qu'une 

circonstance qu i m ê m e n'accompagne ce d é f a u t que dans certains cas. 

Mais la cause la plus g é n é r a l e , la plus ordinaire d u strabisme, et dont personne, 

que je sache, n'a f a i t ment ion , c'est l ' inégal i té de force dans les yeux. Je vais fa i re 

voir que cette inéga l i t é , lorsqu'elle est d 'un certain degré , do i t n é c e s s a i r e m e n t p r o 

duire le regard louche, et que, dans ce cas, q u i est assez commun , ce d é f a u t n'est 

pas une mauvaise habitude dont on puisse se dé f a i r e , mais une habitude néces sa i r e , 

qu'on est obl igé de conserver pour pouvoir se servir de ses yeux. 

Lorsque les yeux sont d i r igés vers le m ê m e objet, et qu 'on regarde des deux yeux 

cet objet, si tous deux sont d 'égale force, i l p a r a î t plus d is t inct et plus éc la i ré 

que quand on le regarde avec u n seul œ i l . Des expé r i ences assez a i sées à r é p é t e r 

ont appris à M . Ju r in que cette d i f fé rence de v ivac i t é de l 'obje t , v u de deux yeux 

égaux en force, ou d 'un seul œi l , est d 'environ une t r e i z i è m e part ie , c ' e s t - à - d i r e 

qu 'un objet v u des deux yeux p a r a î t comme s ' i l é ta i t éc la i ré de treize l u m i è r e s 

éga les , et que l 'objet v u d 'un seul œ i l p a r a î t comme s ' i l é t a i t éc la i ré de douze l u 

miè res seulement, les deux yeux é t a n t s u p p o s é s parfai tement é g a u x : mais lorsque 

les yeux sont de force inéga le , j ' a i t r o u v é q u ' i l en é ta i t tout aut rement ; u n petit 

degré d ' i néga l i t é fera que l 'objet v u de l 'œi l le plus fo r t sera aussi dist inctement 

a p e r ç u que s ' i l est v u des deux yeux ; u n peu plus d ' inéga l i t é rendra l 'objet , quand 

i l sera v u des deux yeux, moins dist inct que s ' i l é ta i t v u d u seul œ i l plus fo r t : et 
enf in une plus grande inéga l i t é rendra l 'objet v u des deux yeux s i confus que, pour 

l'apercevoir dist inctement, on sera obl igé de tourner l 'œi l fa ible et de le mettre dans 

ane s i tuat ion o ù i l ne puisse pas nui re . 

Pour ê t r e convaincu de ce que j e viens d'avancer, i l f au t observer que les l imi tes 

de l a vue distincte sont assez é t e n d u e s dans la v i s ion de deux yeux égaux . J'entends 

par l imi tes de la vue dist incte, les bornes de l ' interval le de distance dans lequel u n 

objet est v u distinctement : par exemple, si une personne q u i a les yeux é g a l e m e n t 

forts peut l i r e u n peti t c a r a c t è r e d'impression à h u i t pouces de distance, à v ing t 

pouces et à toutes les distances i n t e r m é d i a i r e s , et s i , en approchant plus p r è s de 

hui t , ou en é l o i g n a n t au de là de v ingt pouces, elle ne peut l i r e avec faci l i té ce m ê m e 

ca rac tè re , dans ce cas les l imi tes de la vue dist incte de cette personne seront h u i t 

et v ing t pouces, et l ' in terval le de douze pouces sera l ' é t e n d u e de la vue distincte. 

Quand on passe ces l imi tes , soit au-dessus, soit au-dessous, i l se forme une p é n o m 

bre q u i rend les c a r a c t è r e s confus et quelquefois vaci l lants . Mais avec des yeux de 
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force inégale , ces l imites de la vue distincte sont fo r t resserrées : car supposons 
que l ' un des yeux soit de moi t i é plus faible que l'autre, c ' es t -à -d i re que, quand 
avec u n œi l on voi t distinctement depuis hu i t j u s q u ' à v ing t pouces, on ne puisse 
voi r avec l'autre que depuis quatre pouces j u s q u ' à dix : alors la vision opérée pai 
les deux yeux sera distincte et confuse depuis dix j u s q u ' à v ingt , et depuis huil 
j u squ ' à quatre, en sorte qu ' i l ne restera qu 'un intervalle de deux pouces; savoii 
depuis hu i t j u s q u ' à dix, où la vision pourra se faire distinctement, parce que, dans 
tous les autres intervalles, la ne t te té de l'image de l 'objet v u par le bon œil est ter-
nie par la confusion de l'image du m ê m e objet vu par le mauvais œil : or cet inter
valle de deux pouces de vue distincte en se servant des deux yeux, n'est que la 
s ix ième partie de l ' intervalle de douze pouces, qu i est l ' intervalle de la vue distincte 
en ne se servant que du bon œi l : donc i l y a un avantage de c inq contre u n à se 
servir du bon œi l seul, et par conséquen t à écar ter l 'autre. 

On doit considérer les objets qui frappent nos yeux, comme placés indi f férem
ment et au hasard, à toutes les distances di f férentes auxquelles nous pouvons les 
apercevoir : dans ces distances di f férentes , i l faut distinguer celles où ces mêmes 
objets se peignent distinctement à nos yeux, et celles où nous ne les voyons que 
c o n f u s é m e n t . Toutes les fois que nous n'apercevons que c o n f u s é m e n t les objets, les 
yeux font effort pour les voi r d'une m a n i è r e plus distincte ; et quand les distances 
ne sont pas de beaucoup trop petites ou trop grandes, cet effort ne se fai t pas vai
nement. Mais, en ne faisant attention i c i qu'aux distances auxquelles on aperçoit 
distinctement les objets, on sent a i sémen t que plus i l y a de ces points de distance, 
plus aussi la puissance des yeux, par rapport aux objets, est é tendue , et qu'au 
contraire plus ces intervalles de vue distincte sont petits, et plus la puissance de 
vo i r nettement est bo rnée : et lorsqu ' i l y aura quelque cause q u i rendra ces inter
valles plus petits, les yeux feront effort pour les é t e n d r e ; car i l est naturel de 
penser que les yeux, comme toutes les autres parties d 'un corps organisé , emploient 
tous les ressorts de leur m é c a n i s m e pour agir avec le plus grand avantage. Ainsi, 

dans le cas où les deux yeux sont de force inégale , l ' intervalle de vue distincte se 
trouvant plus petit en se servant des deux yeux qu'en ne se servant que d'un œil , les 
yeux chercheront à se mettre dans la situation la plus avantageuse; et cette situa
t ion la plus avantageuse est que l 'œil le plus fo r t agisse seul, et que le plus faible 
se d é t o u r n e . 

Pour exprimer tous les cas, supposons que o—c exprime l ' intervalle de la vision 
distincte pour le bon œi l , et 6——l'intervalle de la vis ion distincte pour l 'œil faible, 

b—c exprimera l ' intervalle de la v i s ion distincte des deux yeux ensemble, et l ' iné-
. . bt 

rjalite de force des yeux sera 1 — , et le nombre des cas où l ' on se servira du bon 
a—c 

œil sera a—b, et le nombre des cas où l ' on se servira des deux yeux sera 6—c, éga
lant ces deux quan t i t é s , on aura a—b=b—c, ou 6 = ^ . Substituant cette valeur de 

!» dans l'expression de l'inégalité, on aura 1— aa+c~lq+câ ou pour la mesure 
a—c À a 
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de l ' inéga l i t é , lo r squ ' i l y a autant d'avantage à se servir des deux yeux q u ' à ne se 

servir que d u bon œ i l tout seul. Si l ' inégal i té est plus grande que —x—, on doi t con-

tracter l 'habitude de ne se servir que d 'un œ i l ; et si cette i néga l i t é est plus petite, 

on se servira des deux yeux. Dans l'exemple p r é c é d e n t , a = 2 0 , c = 8 ; a insi l ' i n é g a 

l i té des yeux doit ê t r e = fa au plus, pour qu 'on puisse se servir ordinairement des 

deux yeux; s i cette i néga l i t é é t a i t plus grande, o n serait ob l igé de tourner l 'œi] 

faible pour ne se servir que du bon œi l seul. 

On peut observer que, dans toutes les vues dont les intervalles sont p ropor t ion

nels à ceux de cet exemple, le degré d ' inéga l i t é sera toujours fa. Par exemple, s i , au 

l i eu d'avoir u n intervalle de vue distincte d u bon œ i l depuis h u i t pouces j u s q u ' à 

v ing t pouces, cet interval le n ' é t a i t que de h u i t pouces à quinze pouces, ou depuis 

quatre pouces à d ix , ou etc.; ou bien encore si cet interval le é ta i t depuis d ix pouces 

à v ing t - c inq , ou depuis douze pouces à trente, ou etc., le deg ré d ' i néga l i t é q u i fera 

tourner l 'œi l faible sera t o u j o u r s - ^ . Mais si l ' in terval le absolu de l a vue distincte 

du bon œ i l augmente des deux cô tés , en sorte qu'au l ieu de v o i r depuis six pouces 

ju squ ' à quinze, ou depuis h u i t j u s q u ' à v ing t , ou depuis d ix j u s q u ' à v i n g t - c i n q , 

ou etc., on vo i t distinctement depuis quatre pouces et demi j u s q u ' à d ix -hu i t , 

ou depuis six pouces j u s q u ' à v ingt-quatre , ou depuis sept pouces et demi j u s q u ' à 

trente, ou etc., alors i l faudra u n plus grand d e g r é d ' i néga l i t é pour faire tournez 

l 'œil . On trouve, par l a fo rmule , que cette i n é g a l i t é do i t ê t r e pour tous ce? 

cas = f . 

I l suit de ce que nous venons de dire, q u ' i l y a des cas o ù u n homme peut avoir 

la vue beaucoup plus courte qu 'un autre, et cependant ê t re moins sujet à avoir les 

yeux louches, parce q u ' i l faudra une plus grande inéga l i t é de force dans ses yeux 

que dans ceux d'une personne q u i aurait la vue plus longue : cela p a r a î t assez pa

radoxe ; cependant cela doi t ê t r e : par exemple, à u n homme q u i ne vo i t distincte

ment du bon œi l que depuis u n pouce et demi j u s q u ' à six pouces, i l f a u t f d ' inéga

l i té pour q u ' i l soit fo rcé de tourner le mauvais œ i l , tandis q u ' i l ne f au t que fa 
d ' inéga l i t é pour mettre dans ce cas u n homme q u i vo i t dist inctement depuis hu i t 

pouces j u s q u ' à v ing t pouces. On en verra a i s é m e n t l a raison si l ' on f a i t attention 

que dans toutes les vues soit courtes, soit longues, dont les intervalles sont p ro 

port ionnels à l ' in terval le de h u i t pouces à v ing t pouces, la mesure rée l le de cet 

intervalle est i | ou | ; au l i eu que dans toutes les vues dont les intervalles sont 

proport ionnels à l ' in terval le de six pouces à vingt-quatre , ou d 'un pouce et demi à 

six pouces, l a mesure rée l le est § : et c'est cette mesure rée l le q u i p rodui t celle de 

l ' inéga l i t é ; car cette mesure é t a n t toujours , celle de l ' inéga l i t é est-^^-, comme 

on l 'a v u ci-dessus. 
Pour avoir la vue parfai tement dis t incte , i l est donc néces sa i r e que les yeux 

soient absolument d ' éga le force : car si les yeux sont i n é g a u x , on ne pourra pas se 

servir des deux yeux dans u n assez grand intervalle ; et m ê m e , dans l ' in terval le 

de vue distincte q u i reste en employant les deux yeux, les objets seront moins 
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distincts. On a r e m a r q u é , au commencement de ce m é m o i r e , qu'avec deux yeux 
égaux on voit plus distinctement qu'avec u n œil , d'environ une t re iz ième partie: 
mais, au contraire, dans l ' intervalle de vue distincte de deux yeux inégaux, les 
objets, au l ieu de pa ra î t r e plus distincts en employant les deux yeux, paraissent 
moins nets et plus mal t e rminés que quand on ne se sert que d'un seul œi l : pai 
exemple, si l 'on voit distinctement u n petit carac tère d'impression depuis huil 
pouces j u s q u ' à vingt avec l 'œil le plus for t , et qu'avec l 'œil faible on ne voie distinc« 
tement ce m ê m e carac tè re que depuis hu i t j u s q u ' à quinze pouces, on n'aura que 
£ept pouces de vue distincte en employant les deux yeux; mais comme l'image 
q u i se formera dans le bon œi l sera plus forte que celle qu i se formera dans l'œil 

faible, la sensation commune qu i r é su l t e ra de cette vision ne sera pas aussi nette 
que si on n'avait employé que le bon œi l . J'aurai p e u t - ê t r e occasion d'expliquei 
ceci plus au long; mais i l me suffit à p ré sen t de faire sentir que cela augmente en
core le désavantage des yeux inégaux . 

Mais, d i ra- t -on, i l n'est pas s û r que l ' inégal i té de force dans les yeux doive pro* 
tluire le s t rabisme;i l peut se trouver des louches dont les deux yeux soient d'égale 
force. D'ailleurs cette inégal i té r épand , à la vér i té , de la confusion sur les objets ; 
mais cette confusion ne doit pas faire écar ter l 'œil faible; car, de quelque côté 
qu'on le tourne, i l reçoi t toujours d'autres images qu i doivent troubler la sensation 
dutant que la troublerait l'image indistincte de l 'objet qu'on regarde directement. 

Je vais r épondre à la p r e m i è r e objection par des fa i t s . J'ai e x a m i n é la force des 

veux de plusieurs enfants et de plusieurs personnes louches; et comme la plupart 
ries enfants ne savaient pas l i re , j ' a i p ré sen té à plusieurs distances à leurs yeux 
ftes points ronds, des points triangulaires et des points c a r r é s ; et, en leur fermant 
jilternativement l ' un des yeux, j ' a i t r o u v é que tous avaient les yeux de force iné 
gale. T'en ai t r ouvé dont les yeux é ta ient inégaux au point de ne pouvoir distinguer 

p. quatre pieds avec l 'œil faible la forme de l'objet qu'ils voyaient distinctement à 
douze pieds avec le bon œil . D'autres, à la vér i té , n'avaient pas les yeux aussi inégaux 

çu ' i l est nécessa i re pour devenir louches, mais aucun n'avait les yeux égaux, et i ] 

y avait toujours une différence t r è s - sens ib le dans la distance à laquelle ils aperce

vaient les objets, et l 'œil louche s'est toujours t r o u v é le plus faible. J'ai observé 

constamment que quand on couvre le bon œi l , et que ces louches ne peuvent voir 

gue du mauvais, cet œi l pointe et se dirige vers l 'objet aussi r égu l i è r emen t et aussi 
directement qu'un œil ordinaire, d 'où i l est aisé de conclure qu ' i l n 'y a point de dé 

faut dans les muscles; ce qu i se confirme encore par l 'observation tout aussi con

stante que j ' a i faite en examinant le mouvement de ce mauvais œi l , et en appuyant 
le doigt sur la paup iè r e du bon œi l q u i étai t f e r m é , par lequel j ' a i reconnu que le 
bon œil suivait tous les mouvements du mauvais œi l : ce qu i achève de prouver 

qu ' i l n 'y a point de dé fau t de correspondance ou d ' équ i l ib re dans les muscles des 
yeux. 

La seconde objection demande u n peu plus de discussion. Je conviens que, de 
guelaue côté au'on tourne le mauvais œi l , i l ne laisse pas d'admettre des imaces 
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q u i doivent u n peu t roubler la n e t t e t é de l ' image r eçue par le bon œ i l ; mais ces 

images é t a n t absolument d i f fé ren tes , et n 'ayant r ien de c o m m u n , n i par la g r an 

deur, n i par la f igure, avec l 'objet sur lequel é ta i t fixé le bon œ i l , la sensation q u i 

en r é su l t e est, pour ainsi dire, beaucoup plus sourde que ne serait celle d'une image 

semblable. Pour le faire vo i r b ien clairement, je vais rapporter u n exemple q u i no 

m'est que t rop fami l ie r . J'ai le d é f a u t d'avoir l a vue fo r t courte et les yeux u n peu 

i n é g a u x , m o n œ i l d ro i t é t a n t u n plus faible que le gauche; pour l i r e de petits ca

r a c t è r e s ou une mauvaise é c r i t u r e , et m ê m e pour vo i r bien dist inctement les pe

t i t s objets à une l u m i è r e faible, je ne me sers que d 'un œ i l . J'ai obse rvé m i l l e et 

m i l l e fois qu'en me servant de mes deux yeux pour l i re u n pet i t c a r a c t è r e , je vois 

toutes les lettres m a l t e r m i n é e s ; et en tournant l 'œi l d ro i t pour ne me servir que 

du gauche, je vois l 'image de ces lettres tourner aussi," et se s épa r e r de l ' image de 

l 'œil gauche, en sorte que ces deux images me paraissent dans d i f f é r e n t s plans : 

celle de l 'œil d ro i t n'est pas plus t ô t séparée de celle de l 'œil gauche, que celle-ci 

reste t r è s - n e t t e et t r è s - d i s t i n c t e ; et si l 'œi l d ro i t reste d i r igé sur u n autre endroi t 

du l ivre , cet endroit é t an t d i f fé ren t du premier, i l me p a r a î t dans u n d i f f é r en t p lan , 

et, n'ayant r ien de commun, i l ne m'affecte poin t du tout , et ne t rouble en aucune 

f a ç o n la v is ion distincte de l 'œil gauche. Cette sensation de l 'œi l d ro i t est encore 

plus insensible si m o n œi l , comme cela m'ar r ive ordinairement en l isant , se porte 

au de là d e l à jus t i f i ca t ion du l i v r e , et tombe sur la marge; car, dans ce cas, l 'objet 

de la marge é t a n t d 'un blanc uni forme, à peine puis- je m'apercevoir, en y ré f l é 

chissant, que m o n œ i l dro i t vo i t quelque chose. I l p a r a î t i c i qu'en é c a r t a n t l 'œi l 

faible, l 'objet prend plus de n e t t e t é . Mais ce q u i va directement contre l 'object ion, 

c'est que les images qu i sont d i f fé ren tes de celles de l 'objet , ne t roublent point du 

tout la sensation, tandis que les images semblables à l 'objet la t roublent beaucoup, 

lorsqu'elles ne peuvent pas se r é u n i r e n t i è r e m e n t . A u reste celte imposs ib i l i t é de 

r é u n i o n parfai te des images des deux yeux, dans les vues courtes comme la 

mienne, v ient souvent moins de l ' inéga l i t é de force dans les yeux que d'une autre 

cause : c'est la t rop grande p r o x i m i t é des deux prunelles, ou, ee q u i revient au 

m ê m e , l 'angle t rop ouvert des deux axes optiques, qu i produi t en partie ce d é f a u t 

de r é u n i o n . On sent bien que plus on approche u n pet i t objet des yeux, plus aussi 

l ' interval le des deux prunelles d iminue ; mais, comme i l y a des bornes à cette d i 

m i n u t i o n , et que les yeux sont posés de f a ç o n qu' i ls ne peuvent faire u n angle plus 

grand que de soixante deg ré s tout au plus par les deux rayons visuels, i l suit que, 

toutes les fois qu 'on regarde de fo r t p r è s avec les deux yeux, la vue est f a t i guée et 

moins dist incte qu'en ne regardant que d 'un seul œ i l ; mais cela n ' e m p ê c h e pas 

que l ' i néga l i t é de force dans les yeux ne produise le m ê m e effet, et que par c o n s é 

quent i l n ' y ait beaucoup d'avantage à d é t o u r n e r l 'œi l faible, et à l ' éca r te r de f a ç o n 

qu ' i l reçoive une image d i f f é ren te de celle dont l 'œi l le plus fo r t est o c c u p é . 

S'il reste encore quelques scrupules à cet égard , i l est a isé de les lever par une 

expér ience t r è s - f a c i l e à faire. Je suppose qu'on ait les yeux égaux , ou à peu p r è s 

égaux : i l n 'y a q u ' à prendre u n verre convexe, et le mettre à u n demi-pouce de 
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l 'un des yeux; on rendra par là cet œil for t inégal en force à l 'autre; si l 'on veuf 
l ire avec les deux yeux, on s'apercevra d'une confusion dans les lettres, causée pai 
cette inégali té , laquelle confusion d i spara î t ra dans l 'instant qu'on fermera l'œil 
offusqué par le verre, et qu'on ne regardera plus que d'un œil . 

Je sais qu ' i l y a des gens qui p ré tenden t que, quand m ê m e on a les yeux par
faitement égaux en force, on ne voit ordinairement que d'un œi l ; mais c'est une idée 
sans fondement, qu i est contraire à l 'expérience : on a vu ci-devant qu'on voit 
mieux des deux yeux que d'un seul, lorsqu'on les a égaux ; i l n'est donc pas natu
rel de penser qu'on chercherait à mal voir en ne se servant que d'un œi l , lors
qu'on peut voir mieux en se servant des deux. I l y a plus : c'est qu'on a un autre 
avantage t rès -cons idérab le à se servir des deux yeux, lorsqu'ils sont de force égale, 
ou peu inégale ; cet avantage consiste à voir une plus grande é tendue , une plus 
grande partie de l'objet qu'on regarde : si on voi t un globe d'un seul œil , on n'en 
apercevra que la mo i t i é ; si on le regarde avec les deux yeux, ou en verra plus de la 
moi t i é ; et i l est aisé de donner pour les distances ou les grosseurs différentes la 
quan t i t é qu'on voi t avec les deux yeux de plus qu'avec un seul œil . A ins i on doit 
se servir et on se sert en effet, dans tous les cas, des deux yeux, lorsqu'ils sont 
égaux, ou peu inégaux . 

A u reste je ne p ré tends pas que l ' inégal i té de force dans les yeux soit la seuld 
cause du regard louche : i l peut y avoir d'autres causes de ce d é f a u t ; mais je leâ 
regarde comme des causes accidentelle -, et je dis seulement que l ' inégali té de força 
dans les yeux est une espèce de strabisme inné , la plus ordinaire de toutes, et si 
commune, que tous les louches que j ' a i examinés sont dans le cas de cette inéga
lité. Je dis de plus que c'est une cause dont l 'effet est nécessai re , de sorte qu ' i l n'est 
peut -ê t re pas possible de guér i r de ce dé fau t une personne dont les yeux sont de 
force trop inégale . J'ai observé, en examinant la por tée des yeux de plusieurs en
fants qu i n 'é ta ien t pas louches, qu'ils ne voient pas si l o in , à beaucoup près , que 
les adultes, et que, proportion gardée, ils peuvent voir distinctement d'aussi près : 
le sorte qu'en a v a n ç a n t en âge, l ' intervalle absolu de la vue distincte augmente 
les deux côtés, et c'est une des raisons pourquoi i l y a parmi les enfants plus da 
louches que parmi les adultes, parce que s'il ne faut que fa ou m ê m e beaucoup 
moins d ' inégali té dans les yeux pour les rendre louches lorsqu'ils n 'ont qu 'un pe
tit intervalle absolu de vue distincte, i l leur faudra une plus grande inégal i té , 
î o m m e f ou davantage, pour les rendre louches, quand l ' intervalle absolu de vue 

distincte sera a u g m e n t é , en sorte qu'ils doivent se corriger de ce d é f a u t en avan-
jant en âge. 

Mais quand les yeux, quoique de force inégale , n 'ont pas cependant le degré 
l ' inégal i té que nous avons dé t e rminé par la formule ci-dessus, on peut t rouvci 
an r emède au strabisme : i l me p a r a î t que le plus simple, le plus naturel , et peut-
être le plus efficace de tous les moyens, est de couvrir le bon œi l pendant un temps; 
l'œil difforme serait obligé d'agir et de se tourner directement vers les objets, et 
prendrait en peu de temps ce mouvement habituel. J'ai ouï dire que quelques ocu« 
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listes s ' é t a i en t servis assez heureusement de cette pratique ; mais, avant que d'en 

fa i re usage sur une personne, i l f au t s'assurer d u d e g r é d ' i néga l i t é des yeux, parce 

qu'elle ne r é u s s i r a jamais que sur des yeux peu i n é g a u x . A y a n t c o m m u n i q u é cette 

i dée à plusieurs personnes, et entre autres à M . Bernard de Jussieu, à q u i j ' a i l u 

cette partie de m o n m é m o i r e , j ' a i eu le plais ir de vo i r m o n opin ion c o n f i r m é e par 

une e x p é r i e n c e q u ' i l m ' i nd iqua , et q u i est r a p p o r t é e par M . A l l a n , m é d e c i n an

glais, dans son Synopsis universœ medicinœ. 

I l sui t de t ou t ce que nous venons de dire que, pour avoir la vue parfai tement 

bonne, i l f au t avoir les yeux absolument é g a u x en force ; que de plus i l faut que 

l ' in te rva l le absolu soit f o r t grand, en sorte qu 'on puisse vo i r aussi b ien de f o r t 

p r è s que de f o r t l o i n , ce q u i d é p e n d de la fac i l i té avec laquelle les yeux se con

tractent ou se di la tent et changent de figure selon le besoin ; car si les yeux é t a i en t 

solides, on ne pour ra i t avoir qu ' un t r è s - p e t i t interval le de vue distincte. I l suit 

aussi de nos observations qu ' un borgne à q u i i l reste u n bon œi l , vo i t mieux et 

p lus dis t inctement que le c o m m u n des hommes, parce q u ' i l voi t mieux que tous 

ceux q u i ont les yeux u n peu i n é g a u x , et, d é f a u t pour dé f au t , i l vaudrai t mieux 

ê t r e borgne que louche, s i ce premier d é f a u t n ' é t a i t pas a c c o m p a g n é d'une plus 

grande d i f f o r m i t é et d'autres i n c o m m o d i t é s . I l suit encore é v i d e m m e n t de tout ce 

que nous avons d i t , que les louches ne voient jamais que d 'un œ i l , et qu ' i ls d o i 

vent ordinairement tourner le mauvais œ i l tou t p r è s de leur nez, parce que, dans 

cette s i tua t ion , la d i rec t ion de ce mauvais œ i l est aussi éca r t ée qu'elle peut l ' ê t re 

de l a d i rec t ion d u bon œ i l . A la vé r i t é , en é c a r t a n t ce mauvais œ i l d u côté de 

l 'angle externe, la d i rect ion serait aussi é lo ignée que dans le premier cas ; mais i l 

y a u n avantage de tourner l 'œ i l d u cô té d u nez, parce que le nez fa i t u n gros 

objet q u i , à cette t r è s - p e t i t e distance de l 'œi l , p a r a î t un i fo rme, et cache la plus 

grande part ie des objets q u i pourraient ê t r e a p e r ç u s du mauvais œ i l , et par con

s é q u e n t cette s i tua t ion d u mauvais œ i l est la moins d é s a v a n t a g e u s e de toutes. 

On peut ajouter à cette raison, quoique suffisante, une autre raison t i r ée de l 'ob

servation que M . "Winslow a faite sur l ' inéga l i t é de la largeur de l ' i r i s ; i l assure que 

l ' i r i s est p lus é t r o i t e d u cô t é d u nez et plus large d u cô té des tempes, en sorte 

que l a prunel le n'est po in t au m i l i e u de l ' i r i s , mais qu'elle est plus p r è s de la 

c i r c o n f é r e n c e e x t é r i e u r e d u cô té d u nez ; l a prunel le pourra donc s'approcher de 

l 'angle in terne, et i l y aura par c o n s é q u e n t plus d'avantage à tourner l 'œi l du cô té 

d u nez que de l 'autre cô té , et le champ de l 'œil sera plus pet i t dans cette s i tuat ion 

que dans aucune autre. 

Je ne vois donc pas qu 'on puisse t rouver de r e m è d e aux yeux louches, lorsqu' i ls 

sont tels à cause de leur t rop grande inéga l i t é de force : la seule chose qui me pa

ra î t raisonnable à proposer, serait de raccourcir la vue de l 'œi l le plus fo r t , a f i n 

'que les yeux se t rouvan t moins i n é g a u x , on f û t en é t a t de les dir iger tous deux 

vers le m ê m e po in t , sans t roubler la v i s ion autant qu'elle l ' é ta i t auparavant ; i l 

suff i ra i t , par exemple, à u n homme q u i a -fa d ' i néga l i t é de force dans les yeux, 

auquel cas i l est n é c e s s a i r e m e n t louche, i l suf f i ra i t , d is- je , de r é d u i r e cette inéga-
v . 46 
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l i té à fa pour q u ' i l cessât de l 'ê tre . On y parviendrait p e u t - ê t r e en commençant 
par couvrir le bon œil pendant quelque temps, af in de rendre au mauvais œil la 
direction et toute la force que le défau t d'habitude à s'en servir peut l u i avoir ôtées, 
et ensuite en faisant porter des lunettes dont le verre opposé au mauvais œil sera 
plan , et le verre du bon œi l serait convexe ; insensiblement cet œil perdrait de sa 
force, et serait par conséquen t moins en état d'agir i n d é p e n d a m m e n t de l 'autre. 

E n observant les mouvements des yeux de plusieurs personnes louches, j ' a i re
m a r q u é que, dans tous les cas, les prunelles des deux yeux ne laissent pas de se sui
vre assez exactement, et que l'angle d'inclinaison des deux axes de l 'œil est presque 
toujours le m ê m e ; au l i eu que, dans les yeux ordinaires, quoiqu'ils se suivent très-
exactement, cet angle est plus petit ou plus grand, à proport ion de l ' é lo ignement 
ou de la p rox imi t é des objets; cela seul suffirai t pour prouver que les louches ne 
voient que d'un œ i l . 

Mais i l est aisé de s'en convaincre en t i è r emen t par une épreuve facile : faites 
placer la personne louche à u n beau jour , v i s - à - v i s une f e n ê t r e ; présentez à ses 
yeux u n petit objet, comme une plume à écr i re , et di tes- lui de la regarder; exa
minez ses yeux, vous reconna î t rez a i s émen t l 'œi l qu i est d i r igé vers l 'objet; cou
vrez cet œi l avec la main, et sur-le-champ la personne, qu i croyait voir des deux 
yeux, sera fo r t é tonnée de ne plus voir la plume, et elle sera obligée de redresse! 
son autre œil et de le diriger vers cet objet pour l'apercevoir. Cette observation est 
généra le pour tous les louches : ainsi i l est s û r qu'ils ne voient que d 'un œi l . 

I l y a des personnes, qu i sans ê t r e absolument louches ne laissent pas d'avoir 
une fausse direction dans l ' un des yeux, q u i cependant-n'est pas assez cons idéra
ble pour causer une grande d i f fo rmi té ; leurs deux prunelles vont ensemble ; mais 
les deux axes optiques, au l ieu d 'ê t re incl inés proportionnellement à la distance 
des objets, demeurent toujours un peu plus ou u n peu moins inc l inés , ou m ê m e 
presque para l lè les . Ce dé fau t q u i est assez commun, et qu'on peut appeler un faux 
trait dans les yeux, a souvent pour cause l ' inégal i té de force dans les yeux ; et s'il 
provient d'autre chose, comme de quelque accident ou d'une habitude prise au 
berceau, on peut s'en gué r i r facilement. I l est à remarquer que ces espèces de 

louches ont d û voi r les objets doubles dans le commencement qu'ils ont con t rac té 
cette habitude, de la m ê m e f açon qu'en voulant tourner les yeux comme les l ou 
ches, on voi t les objets doubles avec de bons yeux. 

E n effet, tous les hommes voient les objets doubles, puisqu'ils ont deux yeux 
dans chacun desquels se peint une image, et ce n'est que par expér ience et 
par habitude qu'on apprend à les juger simples, de la m ê m e façon que nous 

jugeons droits les objets qu i cependant sont renversés sur la ré t ine : toutes 
les fois que les deux images tombent sur les points correspondants des deux 
ré t ines , sur lesquels elles ont coutume de tomber, nous jugeons les objets 
simples ; mais, dès que l'une ou l 'autre des images tombe sur un autre point , 
nous les jugeons doubles. U n homme qu i a dans les yeux la fausse direction ou 
le faux t ra i t dont nous venons de parler, a d û voir les objets doubles d'abord, et 
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ensuite par habitude i l les a j u g é s simples, tou t de m ê m e que nous jugeons les ob

jets simples, quoique nous les voyions en effet tous doubles. Ccci;cst c o n f i r m é par 

une observation de M . Folkes, r a p p o r t é e dans les notes de M . S m i t h : i l assure qu 'un 

homme, é t a n t devenu l o u c h e par u n coup v io len t à la t è t e , v i t les objets doubles 

pendant quelque temps, mais qu 'enf in i l é ta i t parvenu à les vo i r simples comme au

paravant, quo iqu ' i l se se rv î t de ses deux yeux à l a fois . M . Folkes ne d i t pas si cet 

homme é ta i t e n t i è r e m e n t louche : i l est à croire q u ' i l ne l ' é ta i t que l é g è r e m e n t , sans 

quoi i l n 'aurai t pas p u se servir de ses deux yeux pour regarder le m ô m e objet. J'ai 

fa i t m o i - m ê m e une observation à peu p r è s pareille sur une dame q u i , à la suite d'une 

maladie a c c o m p a g n é e de grands maux de t è t e , a v u les objets doubles pendant p r è s 

de quatre mois ; et cependant elle ne paraissait pas ê t r e louche, s inon dans des 

instants; car, comme cette double sensation l ' incommodai t beaucoup, elle é t a i t 

venue au point d ' ê t r e louche t a n t ô t d 'un œ i l et t a n t ô t de l 'autre, a f i n de v o i r les 

Dbjets simples : mais peu à peu ses yeux se sont for t i f iés avec sa s a n t é , et actuelle

ment elle vo i t les objets simples, et ses yeux sont parfai tement droits . 
Pa rmi lo grand nombre de personnes louches que j ' a i e x a m i n é e s , j ' e n ai t r o u v é 

plusieurs dont le mauvais œi l , au l i eu de se tourner du cô té du nez, comme cela 

i r r i v e le plus ordinairement , se tourne au contraire d u cô té des tempes. J'ai ob

servé que ces louches n 'ont pas les yeux aussi i n é g a u x en force que les louches 

dont l 'œi l est t o u r n é vers le nez: cela m'a f a i t penser que c'est là le cas de la m a u 

vaise habitude prise au berceau, dont parlent les m é d e c i n s ; et en effet on c o n ç o i t 

a i sément que si le berceau est t o u r n é de f a ç o n q u ' i l p r é s e n t e le côté au grand j o u r 

les f enê t r e s , l 'œi l de l 'enfant q u i sera d u côté de ce grand j o u r , tournera du cô té 

les tempes pour se dir iger vers la l u m i è r e , au l ieu q u ' i l est as^ez d i f f ic i l e d ' ima

giner comment i l pourra i t se faire que l 'œil se t o u r n â t du côté d u nez, à moins 

j u ' o n ne d î t que c'est pour év i te r cette trop grande l u m i è r e . Quoi q u ' i l on soit, on 

ûeut toujours r e m é d i e r à ce d é f a u t dès que les yeux ne sont pas de force trop i n é 

gale, en couvrant le bon œ i l pendant une quinzaine de jours . 

I l est év iden t , par tou t ce que nous avons d i t ci-dessus, qu 'on ne peut pas ê t ro 

louche des deux yeux à la fois ; pour peu qu 'on ait ré f léchi sur la conformat ion do 

.'œil et sur les usages de cet organe, on sera p e r s u a d é de l ' imposs ib i l i t é do, ce fa i t , 

ï t l ' expér ience achève ra d'en convaincre: mais i l y a des personnes q u i , sans ê t r e 

.ouches des deux yeux à l a fois , sont al ternat ivement quelquefois louches de l ' u n 

î t ensuite de l 'autre œi l , et j ' a i fa i t cette remarque sur trois personnes d i f f é r en t e s . 

des trois personnes avaient les yeux de force i n é g a l e ; mais i l n e paraissait pas 

qu' i l y e û t plus de fa d ' inéga l i t é de force dans les yeux de la personne qui les avait 

.e plus i n é g a u x . Pour regarder les objets é lo ignés , elles se servaient de l 'œil le plus 

tort, et l 'autre œ i l tourna i t vers le nez ou vers les tempes; et pour regarder 1rs 

)bjets trop voisins, comme des ca rec t è r e s d ' impression, à une petite distance, ou 

les objets br i l lants , comme la l u m i è r e d'une chandelle, elles se servaient de l 'œil 

le plus faible, et l 'autre se tournai t vers l ' u n ou l 'autre des angles. Aprè s les n \ o i r 

examinées attentivement, je reconnus que ce d é f a u t provenait d'une mitre espèce 
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d ' inégali té dans les yeux : ces personnes pouvaient l i re t r è s -d i s t inc temen t à deux 
et à trois pieds de distance avec l ' un des yeux, et ne pouvaient pas lire plus près 
de quinze ou d ix-hui t pouces avec ce m ê m e œil , tandis qu'avec l'autre œil elles pou
vaient l i re à quatre pouces de distance et à vingt et trente pouces. Cette espèce 
d ' inégali té faisait qu'elles ne se servaient que de l 'œil le plus fo r t toutes les fois qu'elles 
voulaient apercevoir des objets é loignés, et qu'elles é ta ient forcées d'employer l 'œil 
le plus faible pour voir les objets trop voisins. Je ne crois pas qu'on puisse re
médier à ce défaut , si ce n'est en portant des lunettes dont l ' u n dés verres serait 
convexe et l'autre concave, proportionnellement à la force ou à la faiblesse de 
chaque œil : mais i l faudrait avoir fa i t sur cela plus d 'expér ience que je n'en ai 

fa i t , pour être s û r de quelque succès . 
J'ai t rouvé plusieurs personnes qu i , sans ê t re louches, avaient les yeux for t i n é 

gaux en force : lorsque cette inégal i té est t rès-considérable , comme, par exemple, 
de f ou de £, alors l 'œil faible ne se dé tou rne pas, parce q u ' i l ne voi t presque point, 
et on est dans le cas des borgnes, dont l 'œil obscurci ou couvert d'une taie ne 
laisse pas de suivre les mouvements du bon œi l . A ins i , dès que l ' inégal i té est trop 
petite ou de beaucoup trop grande, les yeux ne sont pas louches; ou s'ils le sont, 
on peut les rendre droits, en couvrant dans les deux cas, le bon œi l pendant quel
que temps. Mais si l ' inégal i té est d'un tel degré que l ' un des yeux ne serve qu'à 
offusquer l'autre et en troubler la sensation, on sera louche d'un seul œil sans 
r e m è d e ; et si l ' inégal i té est telle que l ' un des yeux soit presbyte, tandis que l'autre 
est myope, on sera louche des deux yeux alternativement, et encore sans aucun 

r e m è d e . 
J'ai v u quelques personnes que tout le monde disait ê t re louches, q u i le parais

saient en effet, et qu i cependant ne l ' é ta ient pas rée l l ement , mais dont les yeux 
avaient un autre défau t , p e u t - ê t r e plus grand et plus difforme : les deux yeux vont 
ensemble, ce qu i prouve qu'ils ne sont pas louches ; mais i ls sont vacillants, et ils 
se tournent si rapidement et si subitement, qu 'on ne peut jamais r econna î t r e le 

point vers lequel i ls sont dir igés . Cette espèce de vue égarée n ' e m p ê c h e pas d'aper
cevoir les objets, mais c'est toujours d'une m a n i è r e indistincte. Ces personnes 
lisent avec peine; et lorsqu'on les regarde, l 'on est f o r t é t o n n é de n'apercevoir 
quelquefois que le blanc des yeux tandis qu'elles disent vous voir et vous regarder : 
mais ce sont des coups d 'œi l imperceptibles, par lesquels elles aperço ivent ; et, 

quand on les examine de p rès , on distingue a i s émen t tous les mouvements dont 

les directions sont inuti les, et tous ceux q u i leur servent à r e c o n n a î t r e les 
objets. 

Avant de terminer ce m é m o i r e , i l est bon d'observer une chose essentielle au 
jugement qu'on doit porter sur le degré d ' inégal i té de force dans les yeux louches; 
j ' a i reconnu, dans toutes les expér iences que j ' a i faites, que l 'œil louche, q u i est 
toujours le plus faible, acquiert de la force par l'exercice, et que plusieurs person
nes dont je jugeais le strabisme incurable, parce que, par les premiers essais, 
j'avais t rouvé u n trop grand degré d ' inégal i té , ayant couvert leur bon œi l seule-
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ment pendant quelques minutes , et ayant par c o n s é q u e n t é té obl igées d'exercer le 

mauvais œ i l pendant ce peti t temps, elles é t a i e n t e l l e s - m ê m e s surprises de ce que 

ce mauvais œ i l avait g a g n é beaucoup de force : en sorte que, mesure prise, après 

cet exercice, de la p o r t é e de cet œi l , j e la t rouvais plus é t e n d u e , et j e jugeais le 

strabisme curable. A i n s i , pour prononcer avec quelque espèce de cert i tude sur le 

d e g r é d ' inéga l i t é des yeux, et sur la poss ib i l i té de r e m é d i e r au d é f a u t des yeux 

louches, i l f au t auparavant couvr i r le bon œ i l pendant quelque temps, a f in d'obliger 

le mauvais œ i l à fa i re de l'exercice et à reprendre toutes ses forces ; a p r è s quo i on 

sera b ien plus en é t a t de juger des cas où l ' on peut e s p é r e r que le r e m è d e simple 

que nous proposons pourra r éuss i r . 

D U SENS D E L ' O U Î E . 

Comme le sens de l ' ou ïe a de c o m m u n avec celui de la vue de nous donner la 

sensation des choses é lo ignées , i l est sujet à des erreurs semblables, et i l do i t nous 

t romper toutes les fois que nous ne pouvons pas rectif ier par le toucher les idées 

q u ' i l p rodui t . De la m ê m e f a ç o n que le sens de la vue ne nous donne aucune idée 

d e l à distance des objets, le sens de l 'ou ïe ne nous donne aucune idée de la d i s 

tance des corps q u i produisent le son : u n grand b r u i t f o r t é lo igné et u n pet i t 

b r u i t f o r t vo i s in produisent l a m ê m e sensation; et à moins qu 'on n 'a i t d é t e r m i n é 

la distance par les autres sens, on ne sait po in t si ce qu 'on a entendu est en effet 

u n grand ou u n pet i t b r u i t . 
Toutes les fois qu 'on entend u n son inconnu , o n ne peut donc pas juger par ce 

son de la distance n o n plus que de la q u a n t i t é d 'act ion d u corps q u i le p rodu i t ; 

mais dès que nous pouvons rapporter le son à une u n i t é connue, c ' e s t - à -d i r e d è s 

que nous pouvons savoir que ce b r u i t est de telle ou telle espèce , nous pouvons 

juger alors à peu p r è s non-seulement de la distance, mais encore de la q u a n t i t é 

d 'action : par exemple, s i l ' on entend u n coup de canon ou le son d'une cloche, 

comme ces effets sont des brui ts qu 'on peut comparer avec des bru i t s de m ê m e 

espèce qu 'on a autrefois entendus, on pourra juger g r o s s i è r e m e n t de la distance à 

laquelle on se t rouve du canon ou de la cloche, et aussi de leur grosseur, c 'es t -à-

dire de la q u a n t i t é d 'action. 
T o u t corps q u i en choque u n autre p rodu i t u n son; mais ce son est s imple dans 

les corps q u i ne sont pas é l a s t i q u e s , au l i eu q u ' i l se m u l t i p l i e dans ceux q u i ont 

du ressort. Lorsqu 'on frappe une cloche ou u n t imbre de pendule, u n seul coup 

p rodu i t d 'abord u n son q u i se r épè t e ensuite par les ondulat ions d u corps sonore, et 

se m u l t i p l i e r é e l l e m e n t autant de fois q u ' i l y a d 'oscil lations ou de vibra t ions dans 

le corps sonore. Nous devrions donc juger ces sons, n o n pas comme simples, mais 

comme c o m p o s é s , s i par habitude nous n'avions pas appris à juger qu 'un coup ne 

produi t qu 'un son. Je dois rapporter i c i une chose q u i m 'a r r iva i l y a t rois ans : 

j ' é t a i s dans m o n l i t , à demi endormi ; ma pendule sonna, et j e comptai c i n q heures 

c 'es t -à-d i re j 'entendis dist inctement c inq coups de marteau sur le t i m b r e ; j e me 
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levai sur-le-champ ; et ayant approché la lumiè re , je vis qu ' i l n 'é ta i t qu'une heure, 
et la pendule n'avait en effet sonné qu'une heure, car la sonnerie n 'é ta i t point 
d é r a n g é e ; je conclus, après u n moment de réf lexion, que si l 'on ne savait pas par 
expér ience qu 'un coup ne doit produire qu 'un son, chaque vibrat ion du timbre 
serait entendue comme u n différent son, et comme si plusieurs coups se succédaient 

r ée l l ement sur le corps sonore. Dans le moment que j 'entendis sonner ma pen
dule, j ' é t a i s dans le cas où serait quelqu'un qu i entendrait pour la p remiè re fois, 
et qu i , n'ayant aucune idée de la m a n i è r e dont se produit le son, jugerait de la suc
cession des différents sons sans p ré jugé , aussi bien que sans règle, et par la seule 
impression qu'i ls font sur l'organe; et dans ce cas i l entendrait en effet autant de 

sons distincts qu ' i l y a de vibrations successives dans le corps sonore. 
C'est la succession de tous ces petits coups répé tés , ou, ce q u i revient au m ê m e , 

c'est le nombre des vibrations du corps é las t ique q u i fa i t le t on du son. I l n 'y a 
point de ton dans u n son simple : u n coup de fu s i l , u n coup de fouet, u n coup de 
canon, produisent des sons dif férents , qu i cependant n'ont aucun ton . I l en est de 
m ê m e de tous les autres sons qu i ne durent qu 'un instant. Le ton consiste donc 
dans la con t inu i té du m ê m e son pendant u n certain temps. Cette con t inu i t é de son 
peut ê t re opérée de deux m a n i è r e s d i f férentes : la p r e m i è r e et la plus ordinaire est 
la succession des vibrations dans les corps é las t iques et sonores ; et la seconde 
pourrait ê t re la répé t i t ion prompte et nombreuse du m ê m e coup sur les corps qui 
sont incapables de vibrations, car u n corps à ressort qu 'un seul coup ébran le et 
met en vibra t ion, agit à l ' extér ieur et sur notre oreille comme s'il é tai t en effet 
f r a p p é par autant de petits coups égaux q u ' i l f a i t de vibrations ; chacune de ces 
vibrations équ ivau t à u n coup, et c'est ce qu i fa i t la con t inu i t é de ce son et ce qui 
l u i donne un ton : mais si l ' on veut trouver cette m ê m e c o n t i n u i t é de son dans un 

corps non é las t ique et incapable de former des vibrations, i l faudra le frapper de 
plusieurs coups égaux , successifs et t r è s - p r o m p t s ; c'est le seul moyen de donner 
u n ton au son que produit ce corps, et la répé t i t ion de ces coups égaux pourra faire 

dans ce cas ce que fa i t dans l'autre la succession des vibrations. 
E n cons idéran t sous ce point de vue la production du son et des d i f fé ren t s tons 

qu i le modif ient , nous r e c o n n a î t r o n s que puisqu ' i l ne faut que la répé t i t ion de 
plusieurs coups égaux sur u n corps incapable de vibrations pour produire u n ton, 
si l 'on augmente le nombre de ces coups égaux dans le m ê m e temps, cela ne fera 
que rendre le ton plus égal et plus sensible, sans r ien changer n i au son n i à la 

nature du ton que ces coups produiront ; mais qu'au contraire si on augmente la 
force des coups égaux, le son deviendra plus fo r t , et le t o n pourra changer : par 
exemple, si la force des coups est double de la p r e m i è r e , elle produira u n effet 
double, c 'es t -à-di re u n son une fois plus fo r t que le premier, dont le ton sera à 
l'octave ; i l sera une fois plus grave, parce qu ' i l appartient à u n son qu i est une fois 
plus for t , et qu ' i l n'est que l'effet c o n t i n u é d'une force double : si la force, au lieu 

d'être double de la première , est plus grande dans u n autre rapport, elle produira 
des sons plus forts dans le m ê m e rapport, qu i par conséquen t auront chacun des 
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tons proport ionnels à cette q u a n t i t é de force d u son, ou, ce q u i revient au m ê m e , 

de la force des coups q u i le produisent, et non pas de la f r é q u e n c e plus ou moins 

grande de ces coups é g a u x . 

Ne doi t -on pas c o n s i d é r e r les corps é l a s t i ques qu ' un seul coup met en v i b r a t i o n , 

comme des corps dont la figure ou la longueur d é t e r m i n e p r é c i s é m e n t la force de 

ce coup, et la borne à ne produire que te l son q u i ne peut ê t r e n i plus f o r t n i plus 

fa ible? Qu'on frappe sur une clocbe u n coup une fois moins f o r t qu 'un autre coup, 

on n'entendra pas d'aussi l o i n le son de cette cloche; mais on entendra tou jours 

le m ê m e t o n . I l en est de m ê m e d'une corde d ' ins t rument ; la m ê m e longueur don

nera tou jours le m ê m e t o n . Dès lors ne do i t - on pas croire que, dans l 'expl icat ion 

qu 'on a d o n n é e de la p roduc t ion des d i f f é ren t s tons par le plus ou le moins de f r é 

quence des v ibra t ions , on a pr is l 'effet pour la cause? car, les vibrat ions dans les 

corps sonoresne pouvant faire que ce que fon t les coups égaux répé tés sur des corps 

incapables de v ibra t ions , la plus grande ou la moindre f r é q u e n c e de ces vibrat ions 

ne doi t pas plus faire à l ' éga rd des tons qu i en r é s u l t e n t , que la r épé t i t i on plus ou 

moins prompte des coups successifs ne doit faire au t on des corps non sonores : or 

cette r é p é t i t i o n plus ou moins prompte n ' y change r ien , la f r é q u e n c e de vibrat ions 
ne doi t donc r i en changer n o n plus, et le ton , q u i dans le p remier cas d é p e n d de 

la force d u coup, d é p e n d dans le second de la masse du corps sonore; s ' i l est une 

fois plus gros dans la m ê m e longueur ou une fois plus long dans la m ê m e gros

seur, le t o n sera une fois plus grave, comme i l l'est lorsque le coup est d o n n é avee 

une fois plus de force sur u n corps incapable de vibrat ions. 

Si l ' on frappe u n corps incapable de vibrat ions avec une masse double, i l pro

du i r a u n son q u i sera double, c ' e s t -à -d i re à l'octave en bas du premier : car c'est 

la m ê m e chose que si l ' on f rappai t le m ê m e corps avec deux masses égales , au l i eu 

de ne frapper qu'avec une seule; ce q u i ne peut manquer de donner au son une 

fois plus d ' i n t e n s i t é . Supposons donc qu'on frappe deux corps incapables de v i 

brat ions, l ' u n avec une seule masse, et l 'autre avec deux masses, chacune éga le à 

la p r e m i è r e ; le premier de ces corps produi ra u n son dont l ' i n tens i t é ne sera que 

la m o i t i é de celle d u son que produira le second ; mais si l 'on frappe l ' u n de ces 

corps avec deux masses et l 'autre avec trois , alors ce premier corps produira u n 

son dont l ' i n t ens i t é sera moindre d 'un tiers que celle du son que produira le second 

corps; et de m ê m e , si l ' on frappe l ' u n de ces corps avec trois masses égales et 

l 'autre avec quatre, le premier produira u n son dont l ' i n t ens i t é sera moindre d 'un 
quart que celle d u son produi t par le second : or, de toutes les comparaisons pos

sibles de nombre à nombre, celles que nous faisons le plus facilement sont celles 

d'un à deux, d 'un à t ro is , d 'un à quatre, etc.; et de tous les rapports compris entre 

le simple et le double, ceux que nous apercevons le plus a i s é m e n t sont ceux de 

ieux contre u n , de t ro is contre deux, de quatre contre trois , etc. A i n s i nous ne 

pouvons pas manquer , en jugeant les sons, de t rouver que l'octave est le son q u i 

convient ou q u i s'accorde le mieux avec le premier, et qu'ensuite ce q u i s'accorde 

le mieux est la quinte et la quarte, parce que ces tons sont en effet dans cette p ro-
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portion : car supposons que les parties osseuses de l ' in té r ieur des oreilles soient 
des corps durs et incapables de vibrations, qu i reçoivent les coups f rappés par ces 
masses égales, nous rapporterons beaucoup mieux à une certaine un i t é de son pro
duit par une de ces masses les autres sons qu i seront produits par des masses dont 
les rapports seront à la p remiè re masse comme 1 à 2, ou 2 à 3, ou 3 à 4, parce 
que ce sont en effet les rapports que l ' âme aperçoi t le plus a i sémen t . E n cons idé 
rant donc le son comme sensation, on peut donner la raison du plaisir que font 
les sons harmoniques ; i l consiste dans Ja proportion du son fondamental aux 
autres sons : si ces autres sons mesurent exactement et par grandes parties le son 
fondamental, i ls seront toujours harmoniques et ag réab le s ; si au contraire ils 

sont incommensurables, ou seulement commensurables par petites parties, i ls 

seront discordants et désagréables . 
On pourrai t me dire qu'on ne conçoi t pas trop comment une proport ion peut 

causer du plaisir, et qu'on ne voi t pas pourquoi te l rapport, parce q u ' i l est exact, 
est plus agréable que te l autre qu i ne peut pas se mesurer exactement. Je r épon 
dra i que c'est cependant dans cette justesse de proport ion que consiste la cause du 
plaisir, puisque toutes les fois que nos sens sont ébran lés de cette façon, i l en r é 
sulte u n sentiment agréable , et qu'au contraire i ls sont toujours affectés désa
g réab lemen t par la disproportion. On peut se souvenir de ce que nous avons dit 
au sujet de l 'aveugle-né auquel M . Cheselden donna la vue en l u i abattant la cata
racte : les objets qu i l u i é ta ien t les plus agréables lorsqu ' i l c o m m e n ç a i t à voir 
é taient les formes régul ières et unies; les corps pointus et i r régul ie rs é ta ient pour 
l u i des objets désagréables . I l n'est donc pas douteux que l ' idée de la beau té et le 
sentiment du plaisir q u i nous arrive par les yeux, ne naissent de la proportion et 
de la régu la r i t é . I l en est de m ê m e du toucher; les formes égales , rondes et u n i 
formes, nous font plus de plaisir à toucher que les angles, les pointes et les inéga
lités des corps raboteux. Le plaisir du toucher a donc pour cause, aussi bien que 

celui de la vue, la proport ion des corps et des objets : pourquoi le plaisir de l 'o
reille ne viendrai t - i l pas de la proport ion des sons ? 

Le son a, comme la l umiè re , non-seulement la p ropr ié té de se propager au lo in , 
mais encore celle de se réfléchir . Les lois de cette réf lexion du son ne sont pas, à 
la vér i té , aussi bien connues que celles de la réf lexion de la l umiè re ; on est seule

ment assuré q u ' i l se réf léchi t à la rencontre des corps durs : une montagne, un 

b â t i m e n t , une murai l le réf léchissent le son, quelquefois si parfaitement, qu'on 
croit qu ' i l vient r ée l l emen t de ce côté o p p o s é ; et lorsqu ' i l se trouve des concavi tés 
dans ces surfaces planes, ou lorsqu'elles sont e l l e s -mêmes r égu l i è r emen t concaves, 
elles forment u n écho qu i est une réf lexion du son plus parfaite et plus distincte ; 
les voû tes dans u n b â t i m e n t , les rochers dans une montagne, les arbres dans une 
forêt , forment presque toujours des échos : les voû te s parce qu'elles ont une figure 
concave régul ière , les rochers parce qu'i ls forment des voû tes et des cavernes, ou 
qu'ils sont disposés en forme concave et régul iè re , et les arbres, parce que dans le 
grand nombre de pieds d'arbres qu i forment la forêt , i l y en a presque toujours 
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u n certain nombre q u i sont d i sposés et p l a n t é s les uns â l ' éga rd des autres de 

m a n i é r é qu' i ls fo rment une espèce de figure concave. 

L a cav i t é i n t é r i e u r e de l 'orei l le p a r a î t ê t r e u n écho où le son se ré f l éch i t avec la 

plus grande p réc i s ion : cette cav i t é est c r eusée dans la partie pierreuse de l'os t em

pora l , comme une c o n c a v i t é dans u n rocher; le son se r é p è t e et s'articule dans 

cette cav i t é , et é b r a n l e ensuite la partie solide de la lame du l i m a ç o n ; cet é b r a n 

lement se communique à la partie membraneuse de cette l ame; cette partie m e m 

braneuse est une expansion d u nerf aud i t i f q u i transmet à l ' â m e ces d i f f é r e n t s 

é b r a n l e m e n t s dans l 'ordre où elle les reço i t . Comme les parties osseuses sont s o l i 

des et insensibles, elles ne peuvent servir q u ' à recevoir et r é f l éch i r le son; les nerfs 

seuls sont capables d'en produi re la sensation : or, dans l 'organe de l ' ou ïe , la seule 

part ie q u i soit nerf est cette por t ion de l a lame spirale, tou t le reste est sol ide; 

et c'est par cette raison que je fais consister dans cette partie l 'organe i m m é d i a t d u 

son : on peut m ê m e le prouver par les r é f l ex ions suivantes. 

L 'ore i l le e x t é r i e u r e n'est qu 'un accessoire à l 'orei l le i n t é r i e u r e ; sa c o n c a v i t é , 

ses p l i s , peuvent servir à augmenter la q u a n t i t é d u son : mais on entend encore 

f o r t b ien sans oreilles e x t é r i e u r e s ; o n le vo i t par les animaux auxquels on les a 

c o u p é e s . L a membrane d u tympan , q u i est ensuite la partie la plus ex té r i eu re de 

cet organe, n'est pas p lus essentielle que l 'orei l le ex t é r i eu re à la sensation d u son : 

i l y a des personnes dans lesquelles cette membrane est d é t r u i t e en tout ou en 

par t ie q u i ne laissent pas d'entendre f o r t d is t inctement ; on vo i t des gens q u i font 
passer de la bouche dans l 'orei l le , et fon t sor t i r au dehors de la f u m é e de tabac, 

des cordons de soie, des lames de p lomb, etc., et q u i cependant ont le sens de 

l 'ou ïe tou t aussi b ien que les autres. I l en est encore à peu p r è s de m ê m e des osse

lets de l 'o re i l l e ; i ls ne sont pas absolument nécessa i r e s à l'exercice du sens de 

l ' ou ïe : i l est a r r i v é plus d'une fois que ces osselets se sont car iés et sont m ê m e 

sortis de l 'orei l le par morceaux a p r è s des suppurations; et ces personnes q u i n 'a 

vaient plus d'osselets, ne laissaient pas d'entendre : d'ailleurs on sait que ces osse-

lets ne se t rouvent pas dans les oiseaux, q u i cependant ont l 'ouïe t r è s - f i n e et tres-

bonne. Les canaux semi-circulaires paraissent ê t r e plus nécessa i r e s : ce sont des 

espèces de tuyaux c o u r b é s dans l'os pierreux, q u i semblent servir à d i r iger et con

duire les parties senores j u s q u ' à la part ie membraneuse du l i m a ç o n , sur laquelle 

se fai t l 'act ion du son et la product ion de la sensation. 

Une i n c o m m o d i t é des plus communes dans la vieillesse est la s u r d i t é . Cela se 

peut expliquer f o r t naturel lement pa r l e plus de d e n s i t é que doit prendre la partie 

membraneuse de la lame d u l i m a ç o n ; elle augmente en sol id i té à mesure qu < n 

avance en â g e ; d è s qu'elle devient t rop solide, on a l 'oreil le dure; et lorsqu'elle 

s'ossifie, on est e n t i è r e m e n t sourd, parce qu'alors i l n 'y a plus aucune partie sen

sible dans l'organe q u i puisse transmettre la sensation du son. La s u r d i t é q u i pro

vient de cette cause est incurable : mais elle peut aussi quelquefois venir d'une 

cause plus e x t é r i e u r e ; le canal audi t i f peut se t rouver r e m p l i et b o u c h é par des 

m a t i è r e s épa isses . Dans ce cas, i l me semble qu'on pourra i t g u é r i r la s u r d i t é , soit 
V. 47 
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en scringuant des liqueurs ou en introduisant m ê m e des instruments dans cô ca
na l : et i l y a u n moyen for t simple pour r econna î t r e si la su rd i t é est in té r ieure ou 

si elle n'est qu 'ex té r ieure , c ' es t -à -d i re pour r econna î t r e si la lame spirale est en 
effet insensible, ou bien si c'est la partie extér ieure du canal audi t i f qu i est bou-
cbée : i l ne faut pour cela que prendre une petite montre à répét i t ion , la mettre 
dans la bouche du sourd, et la faire sonner; s ' i l entend ce son, sa surdi té sera cer
tainement causée par u n embarras ex té r i eu r auquel i l est toujours possible de re

m é d i e r en partie. 
J'ai aussi r e m a r q u é sur plusieurs personnes qu i avaient l 'oreille et la voix faus

ses, qu'elles entendaient mieux d'une oreille que d'une autre. On peut se souvenir 
de ce que j ' a i d i t au sujet des deux louches : la cause de ce défau t est l ' inégalité 
de force ou de por tée dans les yeux; une personne louche ne voit pas d'aussi lo in 
avec l 'œil qu i se dé tou rne qu'avec l'autre : l'analogie m'a conduit à faire quelques 
épreuves sur des personnes qui ont la voix fausse, et j u squ ' à p résen t j ' a i t rouvé 

qu'elles avaient en effet une oreille meilleure que l 'autre ; elles reçoivent donc à la 
fois par les deux oreilles deux sensations inégales , ce qu i doit produire une discor
dance dans le résu l t a t total de la sensation; et c'est par cette raison qu'entendanl 
toujours faux, elles chantent faux néces sa i r emen t , et sans pouvoir m ê m e s'en 

apercevoir. Ces personnes dont les oreilles sont inégales en sensibi l i té se trom
pent souvent sur le côté d 'où vient le son; si leur bonne oreille est à droite, le son 
leur pa ra î t r a venir beaucoup plus souvent du côté dro i t que du côté gauche. Au 
reste, je ne parle i c i que des personnes nées avec ce dé fau t : ce n'est que dans ce 
cas que l ' inégal i té de sensibi l i té des deux oreilles leur rend l 'oreil le et la voix 
fausses; car ceux auxquels cette d i f férence n 'arr ive que par accident, et q u i v ien
nent avec l 'âge à avoir une des oreilles plus dure que l 'autre, n 'auront pas pour 
cela l 'oreille et la voix fausses, parce qu'i ls avaient auparavant les oreilles égale

ment sensibles, qu'i ls ont c o m m e n c é par entendre et chanter juste, et que si dana 
la suite leurs oreilles deviennent i néga l emen t sensibles et produisent une sensation 
de faux, i ls la rectifient sur-le-champ par l 'habitude o ù i ls ont toujours été d'en

tendre juste et de juger en conséquence . 
Les cornets ou entonnoirs servent à ceux q u i ont l 'oreille dure, comme les verreg 

convexes servent à ceux dont les yeux commencent à baisser lorsqu'ils appro
chent de la vieillesse. Ceux-ci ont la r é t ine et la cornée plus dures et plus solides, 

ît p e u t - ê t r e aussi les humeurs de l 'œil plus épaisses et plus denses ; c eux - l à ont la 
partie membraneuse de la lame spirale plus solide et plus dure; i l leur faut donc 
les instruments qu i augmentent la q u a n t i t é des parties lumineuses ou sonores qui 
ioivent frapper ces organes : les verres convexes et les cornets produisent cet effet. 
Tout le monde conna î t ces longs cornets avec lesquels on porte la voix à des dis
tances assez grandes; on pourrai t a i sémen t perfectionner cette machine, et la ren
dre à l 'égard de l 'oreille ce qu'est la lunette d'approche à l 'égard des yeux; mais 
i l est v ra i qu'on ne pourrai t se servir de ce cornet d'approche que dans des l ieux 

solitaires où la nature serait dans lo silence; car les bruits voisins se confondent 



D U SENS DE L ' O U I E . 871 

avec les sons é lo ignés beaucoup plus que la l u m i è r e des objets q u i sont dans le 

m ê m e cas. Cela v ient de ce que la propagat ion de la l u m i è r e se fa i t tou jours en 

l igne droite, et que, quand i l se t rouve u n obstacle i n t e r m é d i a i r e , elle est presque 

totalement i n t e r c e p t é e , au l i eu que le son se propage à la v é r i t é en l igne droite ; 

mais quand i l rencontre u n obstacle i n t e r m é d i a i r e , i l c irculo autour de cet obsta* 

cle, et ne laisse pas d 'arr iver ainsi obl iquement à l 'orei l le presque en aussi grande 

q u a n t i t é que s ' i l n ' e û t pas c h a n g é de direct ion. 

L ' o u ï e est b ien plus n é c e s s a i r e à l 'homme qu'aux an imaux : ce sens n'est dans 

ceux-ci qu'une p r o p r i é t é passive, capable seulement de leur t ransmettre les i m 

pressions é t r a n g è r e s ; dans l ' h o m m e , c'est non-seulement une p r o p r i é t é passive, 

mais une f a c u l t é q u i devient active par l 'organe de la parole. C'est en effet par ce 

sens que nous v ivons en socié té , que nous recevons la pensée des autres, et que 

nous pouvons leur communiquer la n ô t r e : les organes de la voix seraient des ins

t ruments inut i les s'ils n ' é t a i e n t mis en mouvement par ce sens. U n sourd de nais 

sance est n é c e s s a i r e m e n t muet ; i l ne doi t avoir aucune connaissance des choses 

abstraites et géné ra l e s . Je dois rapporter i c i l 'h is toire ab régée d 'un sourd de cette 

espèce , q u i entendit tou t à coup pour la p r e m i è r e fois à l 'âge de v ingt -quat re ans, 
telle qu 'on la t rouve dans le volume de l 'Académie , a n n é e 1703, page 18. 

« M . F é l i b i e n , de l 'Académie des Inscr ipt ions , f i t savoir à l 'Académie des Scien

ces u n é v é n e m e n t singulier, p e u t - ê t r e i n o u ï , q u i venait d 'arriver à Chartres. U n 

jeune homme de v ing t - t ro i s à v ing t -qua t re ans, f i l s d 'un artisan, sourd et muet de 

naissance, c o m m e n ç a tou t d 'un coup à parler, au grand é t o n n e m e n t de toute la 
v i l l e . On sut de l u i que t rois ou quatre mois auparavant i l avait entendu le son 

des cloches, et avait é té e x t r ê m e m e n t surpris de cette sensation nouvelle et i n 

connue : ensuite i l l u i é t a i t sor t i une espèce d'eau de l 'oreille gauche, et i l avait 

entendu parfai tement des deux oreilles ; i l f u t ces t ro is ou quatre mois à é c o u t e r 

sans r i en dire , s 'accoutumant à r é p é t e r tout bas les paroles q u ' i l entendait, et s'af-

fermissant dans la prononcia t ion et dans les idées a t t a c h é e s aux mots : enf in i l se 

crut en é ta t de rompre le silence, et i l déc l a r a q u ' i l parlait , quoique ce ne f û t en

core qu ' impar fa i t ement . A u s s i t ô t des t h é o l o g i e n s habiles l ' i n t e r r o g è r e n t sur son 

état passé , et leurs principales questions r o u l è r e n t sur Dieu, sur l ' â m e , sur la b o n t é 

ou la malice morale des actions ; i l ne parut pas avoir poussé ses p e n s é e s jusque 

là. Quoiqu' i l f û t n é de parents catholiques, q u ' i l a s s i s t â t à la messe, q u ' i l f û t ins

t ru i t à faire le signe de la croix et à se mettre à genoux dans la contenance d 'un 

homme qu i prie, i l n 'avait jamais j o i n t à tout cela aucune at tent ion, n i compris 

celle que les autres y j o igna i en t ; i l ne savait pas bien dist inctement ce que c 'é ta i t 

que la mor t , et i l n ' y pensait jamais ; i l menai t une vie purement animale ; tout 

occupé des objets sensibles et p r é s e n t s , et du peu d ' idées q u ' i l recevait par les yeux, 

i l ne t i r a i t pas m ê m e de la comparaison de ces idées tout ce q u ' i l semble q u ' i l en 

aurait pu t i rer . Ce n'est pas q u ' i l n ' e û t naturellement de l 'esprit : mais l 'esprit 

d'un homme p r i v é du commerce des autres est, si peu exercé et si peu cu l t ivé , q u ' i l 

ne pense qu'autant q u ' i l y est indispensablemenl fo rcé par les objets ex té r i eurs . 
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Le plus grand fonds des idées des hommes est dans leur commerce réc iproque . » 
I l serait cependant t rès -poss ib le de communiquer aux sourds ces idées qui leur 

manquent, et m ê m e de leur donner des notions exactes et précises des choses 
abstraites et générales par des signes et par l 'écr i ture . U n sourd de naissance pour
rai t , avec le temps et des secours assidus, l i re et comprendre tout ce qu i serait 
écri t , et par conséquent écrire l u i - m ê m e et se faire entendre sur les choses m ê m e 
les plus compl iquées . I l y en a, d i t -on , dont on a suivi l ' éduca t ion avec assez de 
soin pour les amener à u n point plus diff ici le encore, qu i est de comprendre le 
sens des paroles par le mouvement des lèvres de ceux qu i les prononcent : r ien ne 
prouverait mieux combien les sens se ressemblent au fond, et j u s q u ' à quel point 
ils peuvent se suppléer . Cependant i l me pa ra î t que comme la plus grande partie 
des sons sa forment et s'articulent au dedans de la bouche par des mouvements 
de la langue, qu'on n 'aperçoi t pas dans u n homme qui parle à la m a n i è r e ordi 
naire, u n sourd et muet ne pourrait conna î t r e de cette f açon que le petit nombre 

des syllabes qui sont en effet a r t icu lées par le mouvement des lèvres . 
Nous pouvons citer à ce sujet u n fa i t tout nouveau, duquel nous venons d 'ê t re 

t émoin . M . Rodrigue Pereire, Portugais, ayant cherché les moyens les plus faciles 
pour faire parler les sourds et muets de naissance, s'est exercé assez longtemps 
dans cet art singulier pour le porter à un grand point de perfection : i l m'amena, 
i l y a environ quinze jours, son élève, M . d'Azy d 'Etavigny; ce jeune homme, 
sourd et muet de naissance, est âgé d'environ dix-neuf ans. M . Pereire entreprit 

de l u i apprendre à parler, à l i re , etc., au mois de ju i l l e t 1746 : au bout de quatre 
mois i l p rononça i t déjà des syllabes et des mots ; et, après dix mois, i l avait l ' i n 
telligence d'environ treize cents mots, et i l les p r o n o n ç a i t tous assez distincte
ment. Cette éduca t ion si heureusement c o m m e n c é e fu t interrompue pendant neuf 
mois par l'absence du ma î t r e , et i l ne repri t son élève qu'au mois de févr ier 1748 ; 
i l le retrouva bien moins inst rui t qu ' i l ne l 'avait laissé ; sa prononciation était 

devenue t rès -v ic ieuse , et la plupart des mots qu ' i l avait appris é ta ient déjà sortis 
de sa m é m o i r e , parce qu ' i l ne s'en étai t pas servi pendant un assez long temps 

pour qu'ils eussent fai t des impressions durables et permanentes. M . Pereire com
m e n ç a donc à l ' instruire, pour ainsi dire, de nouveau, au mois de février 1748 ; et 
depuis ce t e m p s - l à i l ne l'a pas qu i t t é j u s q u ' à ce jour (au mois de j u i n 1749). Nous 
avons v u ce jeune sourd et muet à l'une de nos assemblées de l 'Académie : on l u i 
a fai t plusieurs questions par écrit ; i l y a t rès -b ien r é p o n d u , tant par l ' écr i ture 
que par la parole. 11 a, à la vér i té , la prononciation lente, et le son de la voix 
rude : mais cela ne peut guère ê t re autrement, puisque ce n'est que par l ' imi ta t ion 
que nous amenons peu à peu nos organes à former des sons préc is , doux et bien 
ar t iculés ; et comme co jeune sourd et muet n'a pas m ê m e l ' idée d 'un son, et q u ' i l 
n'a par conséquen t jamais t i ré aucun secours de l ' imi ta t ion , sa voix ne peut man
quer d'avoir une certaine rudesse que l 'art de son m a î t r e pourra bien corriger peu 
à peu j u s q u ' à un certain point . Le peu de temps que le m a î t r e a e m p l o y é à cette 
éduca t ion , et les progrès de l 'élève, qu i , à la vér i té , pa ra î t avoir de l a v ivaci té et 
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de l 'esprit, sont plus que suffisants pour d é m o n t r e r qu 'on peut, avec de l ' a r t , ame

ner tous les sourds et muets de naissance au po in t de commercer avec les autres 

hommes ; car j e suis p e r s u a d é que si l ' on e û t c o m m e n c é à ins t ru i re ce jeune 

homme sourd dès l 'âge de sept ou h u i t ans, i l serait actuellement au m ê m e poin t 

où sont les sourds q u i ont autrefois pa r l é , et q u ' i l aurait u n aussi grand nombre 

d ' idées que les autres hommes en ont c o m m u n é m e n t . 

A D D I T I O N A L ' A R T I C L E P R É C É D E N T . 

* J'ai d i t , dans cet article, qu'en c o n s i d é r a n t le son comme sensation, on peut 

donner la raison du plais ir que font les sons harmoniques, et qu ' i ls consistent 

dans la p ropor t ion du son fondamenta l aux autres sons. Mais je ne crois pas que 

la nature ait d é t e r m i n é cette p ropor t ion dans le rapport que M . Rameau é tab l i t 

pour pr incipe ; ce grand musicien, dans son Traité de r harmonie, d é d u i t i n g é n i e u 

sement son s y s t è m e d'une h y p o t h è s e q u ' i l appelle le principe fondamental de la mu

sique ; cette h y p o t h è s e est que le son n'est pas simple, mais c o m p o s é , en sorte que 

l ' impression q u i r é s u l t e dans notre oreille d 'un son quelconque, n'est jamais une 

impression simple q u i nous fai t entendre ce seul son, mais une impression com

posée , q u i nous fa i t entendre plusieurs sons ; que c'est là ce q u i fa i t la d i f fé rence 

du son et du b r u i t ; que le b r u i t ne p rodui t dans l 'oreil le qu'une impression s i m 

ple, au l ieu que le son produi t toujours une impression c o m p o s é e . « Toute cause, 

d i t l 'auteur, q u i p rodui t sur m o n oreille une impression unique et simple, me fai t 

entendre du b r u i t ; toute cause q u i produi t sur m o n oreille une impression com

posée de plusieurs autres m é f a i t entendre du son. » E t de quoi est composée cette 

impress ion d 'un seul son, de ut, par exemple ? Elle est c o m p o s é e , 1° du son m ê m e 

de ut, que l 'auteur appelle le son fondamental ; 2° de deux autres, sons t r è s - a i g u s , 

dont l ' u n est la d o u z i è m e au-dessus du son fondamental , c 'es t -à-di re l'octave de 

sa quinte en montant , et l 'autre la d i x - s e p t i è m e majeure au-dessus de ce m ê m e 

son fondamental , c ' e s t - à - d i r e la double octave de sa tierce majeure en montant . 

Cela é t a n t une fois admis, M . Rameau en dédu i t tout le s y s t è m e de la musique, et 

i l explique la f o r m a t i o n de l ' échel le diatonique, les règ les du mode majeur , l 'o

r igine du mode mineur , les d i f f é ren t s genres de musique q u i font le diatonique, 

le chromatique et l 'enharmonique : ramenant tout à ce s y s t è m e , i l donne des r è 

gles plus fixes et moins arbitraires que toutes celles qu 'on a d o n n é e s j u s q u ' à p r é 

sent pour la composi t ion. 

C'est en cela que consiste la principale u t i l i t é du t r ava i l de M . Rameau. Qu ' i l 

existe en effet dans u n son trois sons : savoir, le son fondamental , la d o u z i è m e et 

la d i x - s e p t i è m e , ou que l 'auteur les y suppose, cela revient au m ê m e pour la p l u 

part des c o n s é q u e n c e s qu 'on en peut t i r e r , et j e ne serais pas é lo igné de croire que 

M. Rameau, au l i eu d 'avoir t r o u v é ce pr incipe dans la nature, l 'a t i r é des combi

naisons de la pratique de son ar t : i l a v u qu'avec cette supposition i l pouvai t tout 
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expliquer : dès lors i l l'a adoptée , et a cherché à la trouver dans la nature. Mais" 
y existe-t-elle ? Toutes les fois qu'on entend u n son, est- i l bien vra i qu'on entend 
trois sons dif férents ? Personne, avant M. Rameau, ne s'en était aperçu : c'est donc 
u n p h é n o m è n e qui , tout au plus, n'existe dans la nature que pour des oreilles 
musiciennes ; l 'auteur semble en convenir, lorsqu' i l di t que ceux qu i sont insensi
bles aux plaisirs de la musique n'entendent sans doute que le son fondamental, et 
que ceux qui ont l 'oreille assez heureuse pour entendre en m ê m e temps le son 
fondamental et les sons concomitants, sont nécessa i rement t rès - sens ib les aux 
charmes de l 'harmonie. Ceci est une seconde supposition qu i , bien lo in de confir
mer la p remière hypo thèse , ne peut qu'en faire douter. La condition essentielle 
d 'un p h é n o m è n e physique et rée l lement existant dans la nature est d 'être général 
et généra lement aperçu de tous les hommes : mais i c i on avoue q u ' i l n 'y a qu'un 
petit nombre de personnes qui soient capables de le r econna î t r e ; l'auteur di t qu ' i l 
est le premier q u i s'en soit aperçu , que les musiciens même" ne s'en étaient pas 
doutés . Ce p h é n o m è n e n'est donc pas généra l n i réel ; i l n'existe que pour M. Ra
meau et pour quelques oreilles éga lemen t musiciennes. 

Les expériences par lesquelles l'auteur a voulu se d é m o n t r e r à l u i - m ê m e qu'un 
son est a ccompagné de deux autres sons, dont l 'un est la douz i ème , l'autre la dix-
sept ième au-dessus de ce m ê m e son, ne me paraissent pas concluantes; car M. Ra
meau conviendra que dans tous les sons aigus, et m ê m e dans tous les sons ordi

naires, i l n'est pas possible d'entendre en m ê m e temps la douz ième et la dix-sep
t ième en haut, i l est obligé d'avouer que ces sons concomitants ne s'entendent que 

dans les sons graves, comme ceux d'une grosse cloche ou d'une longue corde. 
L'expérience, comme l 'on voi t , au l ieu de donner i c i u n fai t généra l , ne donne, 
m ê m e pour les oreilles musiciennes, qu 'un effet particulier, et encore cet effet par
ticulier sera différent de ce que p r é t e n d l 'auteur; car u n musicien qu i n'aurait ja
mais entendu parler du sys tème de M . Rameau pourrai t bien ne point entendre la 

douz ième et la d ix - sep t i ème dans les sons graves : et quand m ê m e on le prévien
drait que le son de cette cloche qu ' i l entend n'est pas u n son simple, mais com
posé de trois sons, i l pourrait convenir qu ' i l entend en effet trois sons: mais i l d i 
rai t que ces trois sons sont le son fondamental, la tierce et la quinte. 

H aurait donc été plus facile à M. Rameau de faire recevoir ces derniers rapports 
que ceux qu ' i l emploie, s'il eût d i t que tout son est, de sa nature, composé de trois 
sons : savoir, le son fondamental, la tierce et la quinte : cela eû t été moins difficile 

à croire, et plus aisé à juger par l 'oreille, que ce q u ' i l aff i rme en nous disant que 

tout son est, de sa nature, composé du son fondamental, de la douz ième et de la 

d ix-sep t ième : mais comme, dans cette p r emiè re supposition, i l n'aurait pu expli

quer la généra t ion harmonique, i l a préféré la seconde, q u i s'ajuste mieux avec les 

règles de son art. Personne ne l'a en effet por té à u n plus haut point de perfection 

dans la théor ie et dans la pratique, que cet i l lustre musicien, dont le talent supé 
r ieur a mér i t é les plus grands éloges. 

La sensation de plaisir que produit l 'harmonie semble appartenir à tous les êtres 
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doués d u sens de l ' ou ïe . Nous avons d i t , dans l'Histoire des quadrupèdes, que l ' é l é 

phant a le sens de l 'ou ïe t r è s - b o n ; " q u ' i l se dé lec te au son des instruments, et parait 

aimer la musique ; q u ' i l apprend a i s é m e n t à marquer la mesure, à se remuer en 

cadence et à jo indre à propos quelques accents au b r u i t des tambours et au son des 

trompettes; et ces faits sont a t t e s t é s par u n grand nombre de t é m o i g n a g e s . 

J'ai v u aussi quelques chiens q u i avaient u n g o û t m a r q u é pour la musique, et 

qu i arr ivaient de la basse-cour ou de la cuisine au concert, y restaient tout le 

temps q u ' i l dura i t , et s'en retournaient ensuite à leur demeure ordinaire . J'en ai 

v u d'autres prendre assez exactement l 'unisson d 'un son aigu, qu 'on leur faisait 

entendre de p r è s en criant à leur oreille. Mais cette espèce d ' ins t inct ou de f acu l t é 

n 'appartient q u ' à quelques i nd iv idus ; la plus grande partie des chiens sont i n d i f r 

f é ren t s aux sons musicaux, quoique presque tous soient vivement ag i t é s par un 

grand b r u i t , comme celui des tambours ou des voitures rapidement rou l ée s . 

Les chevaux, â n e s , mulets , chameaux, b œ u f s et autres bê tes de somme paraissent 

supporter plus volontiers la fatigue, et s'ennuyer moins dans leurs longues mar 

ches Jorsqu'onles accompagne avec des instruments : c'est par la m ê m e raison qu'on 

leur attache des clochettes ou sonnailles. L ' o n chante ou l ' on siffle presque c o n t i 

nuellement les b œ u f s pour les entretenir en mouvement dans leurs t ravaux les 

plus p é n i b l e s ; i ls s ' a r r ê t en t et paraissent d é c o u r a g é s , dès que leurs conducteurs 
cessent de chanter ou de siffler : i l y a m ê m e certaines chansons rustiques q u i 

conviennent aux b œ u f s , par p r é f é r e n c e à toute autre, et ces chansons renferment 

ordinairement les noms des quatre ou des six b œ u f s qu i composent l'attelage ; l ' on a 

r e m a r q u é que chaque b œ u f parait ê t re exci té par son n o m p r o n o n c é dans la chan

son. Les chevaux dressent les oreilles et paraissent se teni r fiers et fermes au son 

de la trompette, etc., comme les chiens de chasse s'animent aussi par le son du cor. 

On p r é t e n d que les marsouins, les phoques et les dauphins approchent des vais

seaux lorsque, dans un temps calme, on y fai t une musique retentissante ; mais ce 

fai t , dont j e doute, n'est r a p p o r t é par aucun acteur grave. 

Plusieurs espèces d'oiceaux, tels que les serins, l inottes, chardonnerets, b o u 

vreui ls , tar ins , sont t r è s - s u s c e p t i b l e s des impressions musicales, puisqu' i ls ap

prennent et retiennent des airs assez longs. Presque tous les autres oiseaux sont 

aussi mod i f i é s par les sons : les perroquets, les geais, les pies, les sansonnets, les 

merles, etc., apprennent à im i t e r le sifflet, et m ê m e la parole; i ls im i t en t aussi la 

voix et le c r i des chiens, des chats et des autres animaux. 

E n géné ra l les oiseaux des pays h a b i t é s et anciennement po l icés ont la voix p lus 

douce ou le c r i moins aigre que dans les cl imats di'sorts et chez les nations sau-« 

vages. Les oiseaux de l ' A m é r i q u e , c o m p a r é s à ceux de l 'Europe et de l 'Asie, en 

offrent u n exemple f rappant : on peut avancer avec vé r i t é que dans le nouveau 

continent i l ne s'est t r o u v é que des oiseaux criards, et qu ' à l 'exception de trois ou. 

quatre espèces , telles que celles de l 'organiste, du scarlatoct du merle moqueur, 

presque tous les autres oiseaux de cette vaste r é g i o n avaient et ont encore la voix 

choquante pour notre orei l le . 



376 DE L'HOMME. 

On sait que la plupart des oiseaux chantent d'autant plus fo r t qu'ils entendeni 
plus de bru i t ou de son dans le l ieu qu i les renferme. On c o n n a î t les assauts du 
rossignol contre la voix humaine, et i l y a mi l l e exemples particuliers de l'instinct 
musical des oiseaux, dont on n'a pas pris la peine de recueill ir les dé ta i l s . 

I l y a m ê m e quelques insectes qu i paraissent ê t re sensibles aux impressions de 
la musique : le fa i t des a ra ignées q u i descendent de leur toi le , et se tiennent sus
pendues, tant que le son des instruments continue, et qu i remontent ensuite s 
leur place m'a é té a t tes té par u n assez grand nombre de t é m o i n s oculaires poui 
qu'on ne puisse guère le révoquer en doute. 

Tout le monde sait que c'est en frappant sur des chaudrons qu'on rappelle les 
essaims fugi t i f s des abeilles, et que l ' on fa i t cesser par u n grand b r u i t l a strideui 
incommode des gri l lons. 

SUR LA VOIX DES ANIMAUX. 

Je puis me tromper, mais i l m'a paru que le m é c a n i s m e par lequel les animaux 
font entendre leur voix, est d i f férent de celui de la voix de l 'homme : c'est pai 
l 'expirat ion que l 'homme forme sa voix ; les animaux, au contraire, Semblent la 
former par l ' inspiration. Les coqs, quand i ls chantent, s ' é tendent autant qu'ils 
peuvent; leur cou s'allonge, leur poitr ine s 'élargit , le ventre se rapproche des 
reins, et le croupion s'abaisse : tout cela ne convient qu 'à une forte inspiration. 

U n agneau nouvellement n é , appelant sa m è r e , offre une attitude toute sem
blable; i l en est de m ê m e d'un veau dans les premiers jours de sa vie : lorsqu'ils 
veulent former leur voix, le cou s'allonge et s'abaisse, de sorte que la t rachée-

ar tè re est r amenée presque au niveau de la poitr ine ; celle-ci s 'élargit ; l'abdomen 
se re lève beaucoup, apparemment parce que les intestins restent presque vides ; 
les genoux se plient, les cuisses s 'écar tent , l ' équi l ibre se perd, et le petit animal 
chancelle en formant sa voix : tout cela pa ra î t ê t re l'effet d'une forte inspiration. 
J'invite les physiciens et les anatomistes à vér if ier ces observations, qui me pa
raissent dignes de leur attention. 

I l para î t certain que les loups et les chiens ne hur lent que par inspirat ion : on 
peut s'en assurer a i s émen t en faisant hurler u n petit chien p rès du visage ; on 
verra qu ' i l t ire l 'air dans sa poitrine, au l ieu de le repousser au dehors : mais 
lorsque le chien aboie i l ferme la gueule à chaque coup de voix , et le m é c a n i s m e 
de l'aboiement est d i f férent de celui du hurlement. 

DES SENS E N GÉNÉRAL. 

Le corps animal est composé de plusieurs matières différentes, dont les unes, 
comme les os, la graisse, le sang, la lymphe, etc., sont insensibles, et dont les au
tres, comme les membranes et les nerfs, paraissent ê t re des ma t i è res actives des
quelles dépenden t le jeu de toutes les parties et l 'action de tous les-membres : les 
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nerfs sur tout sont l 'organe i m m é d i a t d u sentiment, q u i se diversif ie et change, 

pour ainsi dire, de nature suivant leur d i f f é r e n t e disposi t ion, leur arrangement, leur 

q u a l i t é , i ls transmettent à l ' â m e des espèces d i f f é r e n t e s de sentiment, qu 'on a dis

t i n g u é e s par le n o m de sensations, q u i semblent en effet n 'avoir r i en de semblable 

entre elles. Cependant, si l ' on fa i t a t tent ion que tous ces sens externes ont un 

sujet commun, et qu ' i l s ne sont tous que des membranes nerveuses d i f f é r e m m e n t 

d i sposés et p l acées , que les nerfs sont l 'organe g é n é r a l d u sentiment, que dans le 

corps an imal nu l l e autre m a t i è r e que les nerfs n'a cette p r o p r i é t é de produire le 

sentiment, on sera p o r t é à croire que les sens ayant tous u n pr inc ipe c o m m u n , el 

n ' é t a n t que des formes var iées de la m ê m e substance, n ' é t a n t , en u n mot , que des 

nerfs d i f f é r e m m e n t o r d o n n é s et d i sposés , les sensations q u i en r é s u l t e n t ne sonl 

pas aussi essentiellement d i f fé ren tes entre elles qu'elles le paraissent. 

L ' œ i l doi t ê t r e r e g a r d é comme une expansion du nerf optique, ou p l u t ô t l 'œil 

l u i - m ê m e n'est que l ' é p a n o u i s s e m e n t d 'un faisceau de nerfs, q u i , é t a n t exposé à 

l ' ex t é r i eu r plus qu 'aucun autre nerf, est aussi celui q u i a le sentiment le plus v i f 

et le plus dé l ica t ; i l sera donc é b r a n l é par les plus petites parties de la m a t i è r e , 

telles que sont celles de la l u m i è r e , et i l nous donnera par c o n s é q u e n t une sensa

t i o n de toutes les substances les plus é lo ignées , pou rvu qu'elles soient capables de 

produire ou de r é f l éch i r ces petites particules de m a t i è r e . L 'ore i l le , q u i n'est pas 

u n organe aussi e x t é r i e u r que l 'œi l , et dans lequel i l n'y a pas u n aussi grand 

é p a n o u i s s e m e n t de nerfs , n'aura pas le m ê m e d e g r é de sens ib i l i t é et ne pourra 

pas ê t r e affectée par des parties de m a t i è r e s aussi petites que celles de la l u m i è r e ; 

mais elle le sera par des parties plus grosses q u i sont celles q u i fo rment le son, 

et nous donnera encore une sensation des choses é lo ignées q u i pourront mettre en 

mouvement ces parties de m a t i è r e ; comme elles sont beaucoup plus grosses que 

celles de la l u m i è r e , et qu'elles ont moins d3 vitesse, elles ne pourront s ' é t endre 

q u ' à de petites distances, et par c o n s é q u e n t l 'oreil le ne nous donnera la sensation 

que de choses beaucoup moins é lo ignées que celles dont l 'œi l nous donne la sen

sation. L a membrane q u i est le s iège de l 'odorat é t a n t encore moins fournie de 

nerfs que celle q u i fa i t le s iège de l ' ou ïe , elle ne nous donnera la sensation que des 

parties de m a t i è r e q u i sont plus grosses et moins é lo ignées , telles que sont les 

particules odorantes des corps, q u i sont probablement celle de l ' hu i le essentielle 

q u i s'en exhale et surnage, pour a insi d i re dans l ' a i r comme les corps l égers na

gent dans l'eau ; et comme les nerls sont encore en moindre q u a n t i t é , et qu ' i ls 

sont plus divisés sur le palais et sur la langue, les particules odorantes ne sont 

pas assez fortes pour é b r a n l e r cet organe: i l faut que ces parties huileuses ou sa

lines se d é t a c h e n t des autres corps et s ' a r r ê t e n t sur la langue pour produire une 

sensation qu 'on appelle le goûl, et q u i d i f f è re pr incipalement de l 'odorat, parce 

que ce dernier sens nous donne la sensation des choses à une certaine distance, 

et que le goû t ne peut nous la donner que par une espèce de contact qu i s 'opère 

au moyen de la fonte de certaines parties do m a t i è r e , telles que les sels, les 

huiles, etc. E n f i n , comme les nerfs sont le plus divisés q u ' i l est possible, et qu ' i l s 
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sont t r è s - l égè rement pa r semés dans la peau, aucune partie aussi petite que celles qui 
forment la l umiè re ou les sons, les odeurs ou les saveurs, ne pourra les ébranlei 
n i les affecter d'une m a n i è r e sensible, et i l faudra de t rès -grosses parties de ma
tière, c 'es t -à-di re des corps solides, pour qu'i ls puissent en ê t re affectés : aussi le 
sens du toucher ne nous donne aucune sensation des choses éloignées, mais seu
lement de celles dont le contact est i m m é d i a t . 

I l me pa ra î t donc que la différence qu i est entre nos sens ne vient que d e l à posi
t i o n plus ou moins ex tér ieure des nerfs, et de leur quan t i t é plus ou moins grande 
dans les d i f fé ren tes parties q u i constituent les organes. C'est par cette raison qu'un 
nerf ébran lé par u n coup , ou découver t par une blessure, nous donne souvent la 
sensation de la l umiè re , sans que l 'œil y ait part, comme on a souvent aussi par la 
m ê m e cause, des tintements et des sensations de sons, quoique l 'oreille ne soit 
affectée par r ien d 'extér ieur . 

Lorsque les petites particules de la ma t i è r e lumineuse ou sonore se trouvent 
r éun ie s en t r è s - g r a n d e quan t i t é , elles forment une espèce de corps solide qui pro
dui t d i f férentes espèces de sensations, lesquelles ne paraissent avoir aucun rap
port avec les p remiè res ; car toutes les fois que les parties qu i composent la l u 
m i è r e sont en t r è s - g r a n d e q u a n t i t é , alors elles affectent non-seulement les yeux, 
mais aussi toutes les parties nerveuses de la peau, et elles produisent dans l'œil 
la sensation de la l u m i è r e , et dans le reste du corps la sensation de la chaleur, 
q u i est une autre espèce de sentiment différent du premier, quoiqu ' i l soit produit 
par la m ê m e cause. La chaleur n'est donc que le toucher de la l u m i è r e , qui agil 
comme u n corps ou comme une masse de ma t i è r e en mouvement ; on reconnaîl 
é v i d e m m e n t l 'action de cette masse en mouvement lorsqu'on expose des matières 
légères au foyer d 'un bon m i r o i r ardent ; l 'action de la l u m i è r e r éun ie leur com
munique, avant m ê m e que de les échauffer , u n mouvement qu i les pousse et les 
dép lace : la chaleur agit donc comme agissent les corps solides sur les autres 
corps, puisqu'elle est capable de les déplacer en leur communiquant u n mouve
ment d ' impulsion. 

De m ê m e , lorsque les parties sonores se trouvent r é u n i e s en t r è s - g r a n d e quan
t i t é , elles produisent une secousse et u n é b r a n l e m e n t t r è s - sens ib les , et cet éb ran
lement est for t d i f férent de l 'action du son sur l 'oreille : une violente explosion, un 
grand coup de tonnerre, é b r a n l e les maisons, nous frappe et communique une 
espèce de tremblement à tous les corps voisins : le son agit donc aussi comme 
corps solide sur les autres corps; car ce n'est pas l 'agitation de l 'air qu i cause cet 

éb ran l emen t , puisque dans le temps q u ' i l se fai t on ne remarque pas q u ' i l soit ac
c o m p a g n é de vent, et que d'ailleurs, quelque violent que f û t le vent, i l ne pro
duira i t pas d'aussi fortes secousses. C'est par cette action des parties sonores 
qu'une corde en v ibra t ion en fa i t remuer une autre, et c'est par ce toucher du son 

que nous sentons n o u s - m ê m e s , lorsque le b ru i t est violent , une espèce de t r émous 
sement for t d i f fé ren t de la sensation du son par l 'oreille, quoiqu ' i l dépende de la 
m ê m e cause. 
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Toute la d i f fé rence qu i Se t rouve dans nos sensations n é vient donc que d u n o m 

bre plus ou moins grand et de l a posi t ion plus ou moins e x t é r i e u r e des nerfs : ce 

q u i f a i t que les uns de ces sens peuvent ê t r e af fec tés par de petites particules de 

m a t i è r e q u i é m a n e n t des corps, comme l 'œi l , l 'orei l le et l 'odorat ; les autres, par 

des parties plus grosses, q u i se d é t a c h e n t des corps au moyen du contact, comme 

le g o û t ; et les autres, par les corps ou m ê m e par les é m a n a t i o n s des corps, lors

qu'elles sont assez r é u n i e s et assez abondantes pour fo rmer une espèce de masse 

solide, comme le toucher, q u i nous donne des sensations de la so l id i t é , de la f l u i 

d i t é et de la chaleur des corps. 

U n f lu ide d i f fè re d 'un solide, parce q u ' i l n 'a aucune partie assez grosse pour que 

nous puissions la saisir et la toucher par d i f f é ren t s côtés à la fois ; c'est ce qu i 

f a i t aussi que les fluides sont l iquides : les particules q u i les composent ne peuvent 

ê t r e t o u c h é e s par les particules voisines que dans u n poin t ou u n si petit nombre 

de points , qu'aucune partie ne peut avoir d ' a d h é r e n c e avec une autre partie. Les 

corps solides r é d u i t s en poudre, m ê m e impalpable, ne perdent pas absolument 

leur so l id i t é , parce que les parties, se touchant par plusieurs côtés , conservent de 

l ' a d h é r e n c e entre elles : et c'est ce q u i f a i t qu 'on en peut faire des masses et les 

serrer pour en palper une grande q u a n t i t é à la fois . 

Le sens d u toucher est r é p a n d u dans le corps entier; mais i l s'exerce d i f fé rem

ment dans les d i f f é r en t e s parties. Le sentiment qu i r é s u l t e du toucher ne peut être 

exc i t é que par le contact et l ' appl icat ion i m m é d i a t e de la superficie de quelque 

corps é t r a n g e r sur celle de notre propre corps. Qu'on applique contre la poitr ine 

ou sur les é p a u l e s d 'un homme u n corps é t r a n g e r , i l le sentira, c ' e s t - à - d i r e i l 

saura q u ' i l y a u n corps é t r a n g e r q u i le touche ; mais i l n 'aura aucune idée de la 

forme-de ce corps, parce que la poi t r ine ou les épau le s ne touchant le corps que 

dans u n seul p lan , i l ne pourra en r é s u l t e r aucune connaissance de la figure de ce 

corps. I l en est de m ê m e de toutes les autres parties d u corps q u i ne peuvent pas 

s'ajuster sur la surface des corps é t r a n g e r s , et se plier pour embrasser à la fois 

plusieurs parties de leur superficie; ces parties de notre corps ne peuvent donc 

nous donner aucune idée juste de leur forme : mais celles q u i , comme la m a i n , 

sont d iv isées en plusieurs petites parties flexibles et mobiles, et q u i peuvent par 

c o n s é q u e n t s'appliquer en m ê m e temps sur les d i f fé ren t s plans de la superficie 

des corps, sont celles q u i nous donnent en effet les idées de leur forme et de leur 

grandeur. 

Ce n'est donc pas uniquement parce q u ' i l y a une plus grande q u a n t i t é de houppes 

nerveuses à l ' e x t r é m i t é des doigts que dans les autres parties d u corps, ce n'est 

pas, comme on le p r é t e n d vulgairement , parce que la m a i n a le sentiment plus 

délicat , qu'elle est en effet le p r inc ipa l organe du toucher ; on pourra i t dire au 1 

contraire q u ' i l y a des parties p lus sensibles et dont le toucher est plus dé l i ca t , ; 

comme les yeux, la langue, etc. : mais c'est uniquement parce que la ma in est 

divisée en plusieurs parties toutes mobiles, toutes flexibles, toutes agissantes en 

m ê m e temps et obé i s san t e s à la v o l o n t é , qu'elle est le seul organe q u i nous donna 
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des idées distinctes de la forme des corps. Le toucher n'est qu 'un contact de su
perficie. Qu'on suppute la superficie de la main et des cinq doigts, on la trouvera 
plus grande à proportion que celle de toute autre partie du corps, parce qu ' i l n'y 
en a aucune qu i soit autant d iv isée : ainsi elle a d'abord l'avantage de pouvoir p r é 
senter aux corps é t r ange r s plus de superficie. Ensuite les doigts peuvent s 'étendre, 
se raccourcir, se plier, se séparer , se joindre et s'ajuster à toutes sortes de surfaces; 
autre avantage qu i suffirait pour rendre cette partie l'organe de ce sentiment exact 

et précis qu i est nécessa i re pour nous donner l ' idée de la forme des corps. Si la 
m a i n avait encore un plus grand nombre de parties, qu'elle f û t , par exemple, d i 
visée en v ing t doigts, que ces doigts eussent u n plus grand nombre d'articulations 
et de mouvements, i l n'est pas douteux que le sentiment du toucher ne f û t i n 
finiment plus parfait dans cette conformation qu ' i l ne l'est, parce que cette main 
pourra i t alors s'appliquer beaucoup plus i m m é d i a t e m e n t et plus p réc i sément sur 
les dif férentes surfaces des corps ; et si nous supposions qu'elle f û t divisée en une 
in f in i t é de parties toutes mobiles et flexibles, et qu i pussent toutes s'appliquer en 
m ê m e temps sur tous les points de la surface des corps, u n pareil organe serait 

une espèce de géomét r ie universelle (si je puis m'exprimer ainsi) , par le secours 
de laquelle nous aurions, dans le moment m ê m e de l'attouchement, des idées 
exactes et précises de la figure de tous les corps, et de la di f férence, m ê m e i n f i n i 
ment petite, de ces figures. Si au contraire la m a i n éta i t sans doigts, elle ne pourrait 

donner que des notions t r è s - i m p a r f a i t e s de la forme des choses les plus palpables, 
et nous n'aurions qu'une connaissance t r è s - c o n f u s e des objets qu i nous environ

nent, ou du moins i l nous faudrai t beaucoup plus d 'expér ience et de temps pour 

les acquér i r . 
Les animaux qu i ont des mains paraissent ê t re les plus spirituels : les singes 

font des choses si semblables aux actions m é c a n i q u e s de l 'homme, qu ' i l semble 

qu'elles aient pour cause la m ê m e suite de sensations corporelles. Tous les autres 

animaux qu i sont pr ivés de cet organe ne peuvent avoir aucune connaissance 
assez distincte de la forme des choses : comme ils no peuvent r ien saisir, et qu'ils 

n 'ont aucune partie assez divisée et assez flexible pour pouvoir s'ajuster sur la su
perficie des corps, ils n 'ont certainement aucune not ion préc ise de la forme non 

plus que de la grandeur de ces corps : c'est pour cela que nous les voyons souvent 

incertains ou effrayés à l'aspect des choses qu'i ls devraient le mieux conna î t r e , et 
qui leur sont les plus fami l iè res . Le pr incipal organe de leur toucher est dans 
leur museau, parce que cette partie est d ivisée en deux par la bouche, et que la 
langue est une autre partie qu i leur sert en m ê m e temps pour toucher les corps, 
qu'on leur voi t tourner et retourner avant que de les saisir avec les dents. On peut 

aussi conjecturer que les animaux q u i , comme les sèches , les polypes, et d'autres 
insectes, ont un grand nombre de bras ou de pattes qu' i ls peuvent r é u n i r et j o i n 

dre, et avec lesquels i ls peuvent saisir par d i f fé ren t s endroits les corps é t r ange r s ; 
que ces animaux, dis-je, ont de l'avantage sur les autres, et qu'ils connaissent 

et choisissent beaucoup mieux les choses qui leur conviennent. Les poissons, donl 
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lo corps est couvert d 'écai l lés et q u i ne peuvent se pl ier , doivent ê t r e les plus stu-

pides de tous les animaux ; car i ls ne peuvent avoir aucune connaissance de la 

fo rme des corps, puisqu'ils n 'on t aucun moyen de les embrasser; et d'ailleurs 

l ' impression du sentiment do i t ê t r e t r è s - f a ib l e et le sentiment f o r t obtus, puisqu' i ls 

ne peuvent sentir q u ' à travers les éca i l les . A i n s i tous les animaux dont le corps 

n'a point d ' e x t r é m i t é s qu 'on puisse regarder comm'è des parties d iv i sées , telles que 

les bras, les jambes, les pattes, etc., auront beaucoup moins de sentiments par lo 

toucher que les autres. Les serpents sont cependant moins stupides que les pois

sons, parce que, quoiqu ' i l s soient recouverts d'une peau dure et éca i l l euse , ils ont 

l a f a c u l t é de pl ier leur corps en plusieurs sens sur les corps é t r a n g e r s , et par con

s é q u e n t de les saisir en quelque f a ç o n et de les toucher beaucoup mieux que ne 

peuvent faire les poissons, dont le corps ne peut se pl ier . 

Les deux grands obstacles à l'exercice du sens du toucher sont donc p r e m i è r e 

ment l ' u n i f o r m i t é de la fo rme d u corps de l ' an ima l , ou , ce q u i est la m ê m e chose, 

le d é f a u t de parties d i f f é r en t e s , d iv i sées et flexibles ; et secondement le r e v ê t e m e n t 

de la peau, soit par du p o i l , de la plume, des écai l les , des-taies, des coquilles, etc. 

Plus ce r e v ê t e m e n t sera du r et solide, et moins le sentiment du toucher pourra 

s'exercer ; plus au contraire la peau sera fine et dé l iée , et plus le sentiment sera v i f 

et exquis. Les femmes ont , entre autres avantages sur les hommes, celui d'avoir la 

peau plus belle et le toucher plus dé l i ca t . 

Le f œ t u s , dans le sein de la m è r e , a la peau t r è s -dé l i ée ; i l doi t donc sentir v ive 

ment toutes les impressions e x t é r i e u r e s : mais comme i l nage dans une l iqueur , et 

que les l iquides r eço iven t et rompent l ' ac t ion de toutes les causes q u i peuvent 

occasionner des chocs, i l ne peut ê t re b lessé que rarement, et seulement par des 

coups ou des efforts t r è s - v i o l e n t s ; i l a donc fo r t peu d'exercice de cette partie m ê m e 

d u toucher, q u i ne d é p e n d que de la finesse de la peau, et q u i est commune à tout 

le corps. Comme i l ne fa i t aucun usage de ses mains, i l ne peut avoir de sensa

tions n i a c q u é r i r aucune connaissance dans le sein de sa m è r e , à moins qu 'on ne 

veuil le supposer q u ' i l peut toucher avec ses mains d i f f é r e n t e s parties de son corps, 

comme son visage, sa po i t r ine , ses genoux ; car on t rouve souvent les mains d u 

f œ t u s ouvertes ou f e r m é e s , a p p l i q u é e s contre son visage. 

Dans l 'enfant n o u v e a u - n é , les mains restent aussi inut i les que dans le f œ t u s , 

parce qu 'on ne l u i donne l a l i be r t é de s'en servir qu 'au bout de six ou sept semai

nes; les bras sont e m m a i l l o t t é s avec tout le reste du corps j u s q u ' à ce terme, et je 

ne sais pourquoi cette m a n i è r e est en usage. I l est certain qu 'on retarde par là le 

d é v e l o p p e m e n t de ce sens impor tan t , duquel toutes nos connaissances d é p e n d e n t , 

st qu 'on fera i t b ien de laisser à l 'enfant le l ib re usage de ses mains dès le moment 

de sa naissance; i l acquerrait plus tô t les p r e m i è r e s notions de la fo rme des choses. 

Et q u i sait j u s q u ' à quel po in t ces p r e m i è r e s idées in f luen t sur les autres ? U n homme 

a'a p e u t - ê t r e beaucoup plus d'esprit qu 'un autre que pour avoir fa i t , dans sa pre

miè re enfance, u n plus grand et un plus p rompt usage de ce sens. Dès que les en

fants ont la l i b e r t é de se servir de leurs mains, i ls ne tardent pas à en faire un 
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grand usage, i ls cherchent à toucher tout ce qu'on leur p r é s e n t e ; on les voit s'a
muser et prendre plaisir à manier les choses que leur petite ma in peut saisir; i l 
semble qu'ils cherchent à conna î t r e la forme des corps, en les touchant de tous 
côtés et pendant un temps cons idé rab le : ils s'amusent ainsi, ou p lu tô t i ls s ' instrui
sent de choses nouvelles. N o u s - m ê m e s , dans le reste de la vie, si nous y faisons 
réf lexion, nous amusons-nous autrement qu'en faisant ou en cherchant à faire 

quelque chose de nouveau ? 
C'est par le toucher seul que nous pouvons acquér i r des connaissances com

plè tes et réelles ; c'est ce sens qu i rectifie tous les autres sens, dont les effets ne 
seraient que des illusions et ne produiraient que des erreurs dans notre esprit, 
si le toucher ne nous apprenait à juger. Mais comment se fa i t le déve loppement 
de ce sens important? Comment nos p remiè res connaissances arrivent-elles à notre 

â m e ? N'avons-nous pas oubl ié tout ce qu i s'est passé dans les t énèbres de notreen-
fanee ? Comment retrouverons-nous la p r emiè re trace de nos pensée s? N'y a - t - i l pas 
m ê m e de la t émér i t é à vouloir remonter j u s q u e - l à ? Si la chose étai t moins i m 
portante, on aurait raison de nous b l â m e r ; mais elle est p e u t - ê t r e , plus que toute 
autre, digne de nous occuper : et ne sait-on pas qu'on doit faire des efforts toutes 

les fois qu'on veut atteindre à quelque grand objet ? 
J'imagine donc u n homme te l qu'on peut croire qu ' é t a i t le premier homme au 

moment de la c réa t ion , c 'est-à-dire u n homme dont le corps et les organes seraient 
parfaitement f o r m é s , mais qu i s 'éveillerait tout neuf pour l u i - m ê m e et pour tout 
ce qu i l 'environne. Quels seraient ses premiers mouvements, ses premières sen
sations, ses premiers jugements ? Si cet homme voulait nous faire l'histoire de 
ses p remiè re s pensées , qu 'aura i t - i l à nous dire ? Quelle serait cette histoire ? Je ne 
puis me dispenser de le faire parler l u i - m ê m e , af in d'en rendre les faits plus sensi
bles. Ce récit, philosophique, qu i sera court, ne sera pas une digression inuti le . 

« Je me souviens de cet instant plein de joie et de trouble, où je sentis pour la 
» p remiè re fois ma s ingul iè re existence; je ne savais ce que j ' é t a i s , où j ' é t a i s , d 'où 
» je venais. J'ouvris les yeux; quel surc ro î t de sensation ! la l u m i è r e , la voûte cé-
)) leste, la verdure de la terre, le cristal des eaux, tout m'occupait, m'animait , et 
» me donnait un sentiment inexprimable de plaisir. Je crus d'abord que tous ces 
» objets é ta ient en m o i et*faisaient partie de m o i - m ê m e . 

)) Je m'affermissais dans cette pensée naissante lorsque je tournai les yeux vers 

» l'astre de la l umiè re : son éclat me blessa ; je fermai involontairement la pau-
» pière , et je sentis une légère douleur. Dans ce moment d 'obscur i t é , je crus avoir 
» perdu presque tout m o n ê t r e . 

» Affligé, saisi d ' é t o n n e m e n t , je pensais à ce grand changement, quand tout à 
» coup j'entends des sons; le chant des oiseaux, le murmure des airs, formaient un 
» concert dont la douce impression me remuait jusqu 'au fond de l ' âme : j ' écou ta i 

» longtemps, et me persuadai b i en tô t que cette harmonie étai t m o i . 
» Attent i f , occupé tout entier de ce nouveau genre d'existence, j 'oubl ia is dé jà la 

» l u m i è r e , cette autre partie de m o n ê t re que j 'avais connue la p r e m i è r e , lorsque 
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» j e rouvr i s les yeux. Quelle jo ie de me retrouver en possession de tant d'objets 

» b r i l l an t s ! m o n plaisir surpassa tou t ce que j 'avais senti la p r e m i è r e fo is , et sus-

ï> pendit pour u n temps le charmant effet des sons. 

» Je fixai mes regards sur m i l l e objets d ivers : j e m ' a p e r ç u s b i e n t ô t que je pou-

» vais perdre et retrouver ces objets, et que j ' avais la puissance de d é t r u i r e et de 

» reproduire, à m o n g ré , cette belle partie de m o i - m ê m e ; et quoiqu'elle me p a r û t 

D immense en grandeur par la q u a n t i t é des accidents de l u m i è r e et par la va r i é t é 

» des couleurs, j e crus r e c o n n a î t r e que tou t é ta i t contenu dans une por t ion de 

» m o n ê t r e . 

)) Je c o m m e n ç a i s à vo i r sans é m o t i o n et à entendre sans t rouble , lorsqu 'un air l é -

)) ger dont j e sentis la f r a î c h e u r m'apporta des par fums, q u i me c a u s è r e n t u n é p a -

» nouissement i n t ime et me d o n n è r e n t u n sentiment d 'amour pour m o i - m ê m e . 

» Agi t é par toutes ces sensations, p re s sé par les plaisirs d'une si belle et si grande 

» existence, je me levai tout d 'un coup, et j e me sentis t r a n s p o r t é par une force 
« inconnue. 

» Je ne fis qu ' un pas, la n o u v e a u t é de ma s i tua t ion me rendit immobi le , ma sur-

» prise f u t e x t r ê m e , je crus que m o n existence f u y a i t ; le mouvement que j ' avais 

» fa i t avait confondu les objets; je m'imaginais que tout é ta i t en d é s o r d r e . 

» Je por ta i la m a i n sur ma t ê t e , je touchai m o n f r o n t et mes yeux, je parcourus 

» m o n corps; ma m a i n me parut ê t r e alors le p r inc ipa l organe de m o n existence ; 

» ce que je sentais dans cette partie é ta i t si dis t inct et si complet, la jouissance 

» m'en paraissait si parfai te en comparaison du plaisir que m'avaient c a u s é la l u -

» m i è r e et les sons, que je m'at tachai tout entier à cette partie solide de m o n ê t r e , 

» et j e sentis que mes idées prenaient de la profondeur et de la r éa l i t é . 

» Tout ce que je touchais sur m o i semblait rendre à ma m a i n sentiment pour 

» sentiment, et chaque attouchement produisai t dans m o n â m e une double idée . 

» Je ne fus pas longtemps sans m'apercevoir que cette f a c u l t é de sentir é ta i t r é -

» pandue dans toutes les parties de m o n ê t r e ; je reconnus b i e n t ô t les l imi tes de 

Y> m o n existence, q u i m'avait paru d'abord immense en é t e n d u e . 
» J'avais j e t é les yeux sur m o n corps; j e le jugeais d 'un volume é n o r m e et si 

)) grand, que tous les objets q u i avaient f r a p p é mes yeux ne me paraissaient ê t r e 

» en comparaison que des points lumineux . 

» Je m 'examina i longtemps: je me regardais avec pla is i r , je suivais ma m a i n de 

» l 'œi l , et j 'observais ses mouvements. J'eus sur tout cela les idées les plus é t r a n g e s , 

» j e croyais que le mouvement de ma m a i n n ' é t a i t qu'une espèce d'existence f u g i -

» t ive , une succession de choses semblables: j e l 'approchai de mes yeux, elle me 

» parut alors plus grande que tou t m o n corps, et elle fit d i s p a r a î t r e à ma vue u n 

» nombre i n f i n i d'objets. 

» Je c o m m e n ç a i à s o u p ç o n n e r q u ' i l y avait de l ' i l l u s ion dans cette sensation qu i 

» me venait par les y e u x ; j 'avais v u dist inctement que ma m a i n n ' é t a i t qu'une pc-

» t i te partie d é m o n corps, et j e ne pouvais comprendre qu'elle f û t a u g m e n t é e nu 

» poin t de me p a r a î t r e d'une grandeur d é m e s u r é e : je r é so lus de ne me fier qu'au 
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» toucher, qu i ne m'avait pas encore t r o m p é , et d 'ê t re en garde sur toutes les autres 
» façons de sentir et d 'ê t re . 

» Cette p récau t ion me f u t u t i l e : je m 'é ta i s remis en mouvement, et je marchais 
» la tête haute et levée vers le ciel ; je me heurtai l égè remen t contre un palmier ; 
» saisi d 'effroi, je portai ma main sur ce corps é t r a n g e r ; je le jugeai tel , parce qu ' i l 
» ne me rendit pas sentiment pour sentiment : je me d é t o u r n a i avec une espèce 

» d'horreur, et je connus pour la p r emiè re fois qu ' i l y avait quelque chose hors 
» de m o i . 

» Plus agi té par cette nouvelle découver te que je ne l'avais été par toutes les au« 
» t r è s , j ' e u s peine à me rassurer; et, ap rès avoir m é d i t é sur cet événement , je con-
» clus que je devais juger des objets ex tér ieurs comme j 'avais j u g é des parties de 
» mon corps, et q u ' i l n 'y avait que le toucher q u i p û t m'assurer de leur existence. 

» Je cherchai donc à toucher tout ce que je voyais ; je voulais toucher le soleil, 
» j ' é t e n d a i s mes bras pour embrasser l 'horizon, et je ne trouvais que le vide 
» des airs. 

» A chaque expérience que je tentais, je tombais de surprise en surprise; car tous 
» les objets me paraissaient ê t re éga lement près de m o i , et ce ne f u t qu 'après une 
» in f in i t é d ' épreuves que j 'appris à me servir de mes yeux pour guider ma main ; et 

» comme elle me donnait des idées toutes di f férentes des impressions que je rece-

» vais par le sens de la vue, mes sensations n ' é t a n t pas d'accord entre elles, mes 
» jugements n'en é ta ien t que plus imparfaits , et le to ta l de m o n ê t re n 'é ta i t en-
» core pour mo i qu'une existence de confusion. 

» P r o f o n d é m e n t occupé de mo i , de ce que j ' é t a i s , de ce que je pouvais être, les 
» cont ra r ié tés que je venais d ' ép rouver m ' h u m i l i è r e n t ; plus je réf léchissais , plus i l 
» se p résen ta i t de doutes : lassé de tant d'incertitudes, fa t igué des mouvements de 
» mon â m e , mes genoux fléchirent, et je me trouvai dans une situation de repos. 

» Cet é ta t de t r anqu i l l i t é donna de nouvelles forces à mes sens : j ' é t a i s assis à 
y> l 'ombre d 'un bel arbre; des f ru i t s d'une couleur vermeille descendaient en forme 

» de grappe à la por tée de la main , je les touchai l égè remen t ; auss i tô t i ls se sépa-
» r è r en t de la branche comme la figue s'en sépare dans le temps de sa m a t u r i t é . 
» J'avais saisi u n de ces f ru i t s , je m'imaginais avoir fa i t une c o n q u ê t e , et je me 
» glorifiais de la facu l té que je sentais de pouvoir contenir dans ma main un autre 
» ê t re tout entier; sa pesanteur, quoique peu sensible, me parut une rés is tance 
» a n i m é e que je me faisais un plaisir de vaincre. 

)) J'avais a p p r o c h é ce f r u i t de mes yeux, j ' e n cons idéra i s la forme et les couleurs, 
» une odeur dél ic ieuse me le fit approcher davantage; i l se trouva près de mes 

» l èv re s ; je tirais à longues inspirations le pa r fum, et goûta i s à longs traits les 
)) plaisirs de l 'odorat. J ' é ta is i n t é r i e u r e m e n t rempl i de cet air e m b a u m é ; ma bou-
» che s'ouvrit pour l'exhaler, elle se rouvr i t pour en reprendre : je sentis que je 

» possédais u n odorat in t é r i eu r , plus fin, plus dél icat encore que le premier ; enf in 
» je goû ta i . 

» Quelle saveur ! quelle n o u v e a u t é de sensation i Jusque - l à j e n'avais eu que des 
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» pla is i rs ; le g o û t me donna le sentiment de la v o l u p t é . L ' i n t i m i t é de la j o u i s -

» sance fit n a î t r e l ' idée de la possession; je crus que la substance de ce f r u i t é ta i t 

)> devenue la mienne, et que j ' é t a i s le m a î t r e de t ransformer les ê t r e s . 

» F l a t t é de cette idée de puissance, inc i t é par le plaisir que j 'avais senti, je cue i l -

» l is u n second et u n t r o i s i è m e f r u i t , et je ne me lassais pas d'exercer ma m a i n 

» pour satisfaire m o n g o û t . Mais une langueur a g r é a b l e s'emparant peu à peu 

» de tous mes sens, appesantit mes membres et suspendit l ' ac t iv i té de m o n â m e ; 

» je jugeai de son inact ion par la mollesse de mes p e n s é e s ; mes sensations é m o u s -

» sées arrondissaient tous les objets et ne me p r é s e n t a i e n t que des images faibles 

» et m a l t e r m i n é e s ; dans cet instant mes yeux devenus inut i les se f e r m è r e n t , et 

» ma t è t e , n ' é t a n t plus soutenue par la force des muscles, pencha pour t rouver u n 

» appui sur le gazon. 

» Tou t f u t effacé , tou t disparut, la trace de mes pensées f u t interrompue, je per-

y> dis le sentiment de m o n existence. Ce sommei l f u t p rofond ; mais je ne sais s ' i l 

» f u t de longue d u r é e , n'ayant point encore l ' idée du temps et ne pouvant le mesu-

» rer ; m o n réve i l ne f u t qu'une seconde naissance, et je sentis seulement que j ' a -

» vais cessé d ' ê t re . 

» Cet a n é a n t i s s e m e n t que je venais d ' é p r o u v e r me donna quelque idée de crainte 

» et me fit sentir que j e ne devais pas exister toujours . % 

)> J'eus une autre i n q u i é t u d e : je ne savais si je n'avais pas la issé dans le sommeil 

» quelque part ie de m o n ê t re ; j 'essayai mes sens, je cherchai à me r e c o n n a î t r e . 

» Mais, tandis que je parcourais des yeux les bornes d é m o n corps pour m'as-
» surer que m o n existence m ' é t a i t d e m e u r é e tout en t i è re , quelle f u t ma surprise 

r> de vo i r à mes côtés une forme semblable à la mienne ! je la pris pour un autre 

» m o i - m ê m e ; l o i n d 'avoir r i en perdu pendant que j 'avais cessé d ' ê t r e , j e crus 

)> m ' ê t r e d o u b l é . 

)> Je por ta i ma m a i n sur ce nouvel ê t r e : quel saisissement ! ce n ' é t a i t pas m o i ; 

» mais c ' é ta i t plus que m o i , mieux que m o i : je crus que m o n existence al lai t cban-

)> ger de l i e u et passer tout e n t i è r e à cette seconde m o i t i é de m o i - m ê m e . 

» Je la sentis s'animer sous ma ma in , je la vis prendre de la p e n s é e dans mes 

» yeux; les siens firent couler dans mes veines une nouvelle source de vie : j 'aurais 

» v o u l u l u i donner tou t m o n ê t r e ; cette v o l o n t é vive acheva m o n existence, j e 

» sentis n a î t r e u n s i x i è m e sens. 

B » Dans cet instant, l'astre du j o u r sur la fin de sa course é te ign i t son flambeau : 

)) je m ' a p e r ç u s à peine que je perdais le sens de la vue, j 'existais t rop pour craindre 

w de cesser d ' ê t r e , et ce f u t vainement que l ' obscur i t é où je me trouvais me r ap -

» pela l ' idée de m o n premier sommei l . » 

v . 40 
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D U DEGRÉ DE CHALEUR 

QUE L'iIOMME ET LES ANIMAUX, PEUVENT SUPPORTER. 

Quelques physiciens se sont convaincus que le corps de l'homme pouvait résister 

à un degré de chaud for t au-dessus de sa propre chaleur. M . Ell is est, je crois, le 
premier qu i ait fait cette observation en 17o8. M. l 'abbé Chappe d'Autcrochc nous a 

i n f o r m é qu'en Russie l 'on chauffe les bains à CO degrés du t h e r m o m è t r e do 

R é a u m u r . 
E t en dernier l ieu le dbetcur Fordicc a construit plusieurs chambres de plain-

pied, q u ' i l a échauffées par des tuyaux de chaleur p ra t iqués dans le plancher, en y 

versant de l'eau bouillante. I l n'y avait point de cheminées dans ces chambres, n i 

aucun passage à l 'air , excepté par les fentes de la porte. 
Dans la p remiè re chambre, la plus haute élévat ion du t h e r m o m è t r e étai t à 120 

degrés , la plus basse à 110. ( I l y avait dans cette chambre trois t h e r m o m è t r e s places 
dans dif férents endroits.) Dans la seconde chambre, la chaleur était de 90 à 8b degrés. 
Dans la t ro i s ième, la chaleur étai t modérée , tandis que l 'air ex té r ieur étai t au-des
sous de la congéla t ion . Envi ron trois heures après le d é j e u n e r , le docteur Fordicc, 
ayant qu i t té , dans la p remiè re chambre, tous ses v ê l e m e n t s , à l'exception de sa 
chemise, et ayant pour chaussure des san lalcs a t tachées avec des l isières, entra 

dans la seconde chambre : i l y demeura cinq minutes à 90 degrés de chaleur, où i l 

c o m m e n ç a à suer m o d é r é m e n t . I l entra alors dans la p r emiè re chambre, et se t in t 
dans la partie échauffée à 110 degrés : au bout d'une demi-minute , sa chemise de

v in t si humide, qu ' i l f u t obligé de la quitter ; auss i tô t l'eau coula comme un ruis
seau sur tout son corps. Ayant encore demeuré dix minutes dans cette partie do la 
chambre échauffée à 110 degrés , i l v in t à la partie échauffée à 120 degrés ; et après 

y avoir resté v ingt minutes, i l trouva que le t h e r m o m è t r e , sous sa langue et dans 
ses mains, étai t exactement à cent degrés , et que son urine étai t au m ê m e point : 

son pouls s'éleva successivement j u s q u ' à donner cent quarante-cinq battements 
dans une minu te ; la circulat ion extér ieure s'accrut grandement; les veines devin

rent grosses, et une rougeur e n f l a m m é e se r é p a n d i t sur tout son corps ; sa respira
t ion , cependant, ne fu t que peu affectée. 

I c i , d i t M. Blagdcn, le docteur Fordice remarque que la condensation de la va
peur sur son corps, dans la p remiè re chambre, étai t t r è s -p robab lemen t la principale 

cause de l ' humid i t é de sa peau. I l revint enfin dans la seconde chambre, où s 'é tant 
p longé dans l'eau échauffée à cent degrés , et s 'é tant bien fai t essuyer, i l se f i t porter 
en chai.-e chez l u i . La circulat ion ne s'abaissa en t i è r emen t qu'au bout de deux 
heures. I l sortit alors pour se promener au grand air, et i l sentit à peine le f ro id 
de la saison. 

M . Ti l lc t , de l 'Académie des Sciences de Paris, a voulu r econna î t r e , par des ex
périences,, les degrés de la chaleur que l 'homme et les an-maux peuvent supporter: 
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pour cola, i l f i t entrer dans u n four une fille por tant u n t h e r m o m è t r e ; elle sout int 

pendant assez longtemps la chaleur du four j u s q u ' à 112 deg ré s . 

M , Maran t in ayant r épé t é cette expé r i ence dans le m ê m e four , t rouva que les 

s œ u r s de la fille qu'on vient de citer, soutinrent, sans ê t r e i n c o m m o d é e s , une cha

leur de 115 à 120 degrés pendant quatorze ou quinze minutes , et pendant d ix m i 

nutes, une chaleur de 130 d e g r é s ; enf in , pendant c inq minutes une chaleur de 140 

degrés . L 'une de ces filles, q u i a servi à cette o p é r a t i o n de M . Marant in , soutenait 

la chaleur d u four dans lequel cuisaient des pommes et de la viande de boucherio 

pendant l ' expé r i ence . Le t h e r m o m è t r e de M . Maran t in é ta i t le m ê m e que celui dont 

S'était servi M . T i l l e t ; i l é ta i t à esprit de v i n . 

On peut ajouter à ces expé r i ences celles qu i ont été faites par M . Boerhaave sur 

quelques oiseaux et animaux, dont le résu l ta t semble prouver que l ' homme est plus 

capable que la plupar t des animaux de supporter u n t r è s - g r a n d deg ré de chaleur : 

j e dis la p lupar t des animaux, parce que M . Boerhaave n'a fai t ses expé r i ences que 

sur des oiseaux et des animaux de notre c l imat , et qu ' i l y a grande apparence que 

les é l é p h a n t s , les r h i n o c é r o s et autres animaux des climats m é r i d i o n a u x , pourraient 

supporter un plus grand degré de chaleur q u i l 'homme. C'est par cette raison que 

j e ne rapporte pas i c i les expé r i ences de Boerhaave, n i celles que*M. T i l l e t a faites 

sur les poulets, les lapins, etc., quoique t r è s - c u r i e u s e s . 

On trouve dans les eaux thermales des plantes et des insectes qu i y naissent et 
croissent, et qu i , par c o n s é q u e n t , supportent u n t r è s - g r a n d degré de chaleur. Les 

C h a u d e s - A i g u ë s , en Auvergne, ont j u s q u ' à Go d e g r é s de chaleur au t h e r m o m è t r e 

de R é a u m u r , et n é a n m o i n s i l y a des plantes; q u i croissent dans ces eaux : dans 

celles de P l o m b i è r e s , dont la chaleur est de 44 d e g r é s , on trouve au fond de l'eau 

une espèce de iremelia, d i f f é r en t e n é a n m o i n s de la ttemsUi ordinaire, et q u i p a r a î t 

avoir comme elle u n certain degré de sens ib i l i t é ou de t remblement . 

Dans l ' î le de L u ç o n , à peu de distance de la v i l l e de Manil le , est u n ruisseau con

s i d é r a b l e d'une eau dont la chaleur est de 69 deg ré s , et dans cette eau si chaude, i l 

y a non-seulement des plantes, mais m ê m e des poissons de trois à quatre pouces 

de longueur. M . Sonnerat, correspondant du Cabinet, m'a a s su ré q u ' i l avait v u , dans 

le l ieu m ê m e , ces plantes et ces poissons, et i l m'a écr i t ensuite à ce sujet une lettre 

don t vo ic i l ' ex t ra i t : 
« E n passant dans u n pet i t v i l lage , s i t ué à envi ron quinze lieues de Mani l le , ca

pi ta le des Phi l ippines , sur le bord du grand lac ds L'île de L u ç o n , j e t rouva i un 

ruisseau d'eau chaude ou p l u t ô t d'eau bouil lante ; car la l iqueur du t h e r m o m è t r e de 

M . P t é a u m u r monta à G9 degrés . Cependant le t h e r m o m è t r e ne f u t p l o n g é q u ' à une 

lieue de sa source : avec u n parei l d e g r é de chaleur, la p lupar t des hommes juge

ron t que toute product ion de la nature doi t s ' é t e ind re ; votre s y s t è m e et ma note 

suivante prouveront le contraire . Je t rouva i t rois arbrisseaux t r è s - v i g o u r e u x dont 

les racines t rempaient dans cette eau boui l lante , et dont les t è tes é t a i e n t env i ron 

n é e s de sa vapeur, si c o n s i d é r a b l e que les hirondelles q u i osaient traverser le ru i s 

seau à la hauteur de sept à h u i t pieds tombaient sans m o u v e m e n t ; l ' u n de ces 
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trois arbrisseaux était un agmts castus, et les deux autres des aspalathus. Pendant 
mon sé jour dans ce village, je n 'ai bu d'autre eau que celle de ce ruisseau, que je 
faisais refroidi r : je l u i t rouvai un petit goû t terreux et ferrugineux. Le gouverne
ment espagnol, ayant cru apercevoir des propr ié tés dans cette eau, a fa i t construire 

d i f fé ren ts bains, dont le degré de chaleur va en dégrada t ion , selon qu'ils sont éloi
gnés du ruisseau. Ma surprise f u t ex t rême, lorsque je visi tai le premier bain, de 
trouver des êtres vivants dans cette eau, dont le degré de chaleur ne me permit pas 
d'y plonger les doigts. Je fis mes efforts pour retirer quelques-uns de ces poissons; 
mais leur agilité et la maladresse des sauvages rustiques de ce canton m ' e m p ê 
chèren t de pouvoir en prendre un pour r econna î t r e l 'espèce. Je les examinai en 
nageant ; mais les vapeurs de l'eau ne me permirent pas de les distinguer assez 
bien pour les rapprocher de quelque genre; je les reconnus seulement pour des 
poissons à écaille de couleur b leuâ t re : les plus longs avaient environ quatre 
pouces... Je laisse au Pline de notre siècle à expliquer cette s ingula r i t é de la na
ture. Je n'aurais point osé avancer u n fa i t qu i pa ra î t si extraordinaire à bien des 
personnes, si je ne pouvais l 'appuyer du certificat de M . P révos t , commissaire de la 

marine, qu i a parcouru avec m o i l ' i n té r i eur de l ' île de L u ç o n . » 

V A R I É T É S DANS L 'ESPÈCE HUMAINE. 

Tout ce que nous avons di t jusqu ' ic i de la généra t ion de l 'homme, de sa forma
t ion , de son déve loppement , de son état dans les d i f férents âges de sa vie, de ses 
sens et de la structure de son corps, telle qu'on la conna î t par les dissections anato-
miques, ne fa i t encore que l 'histoire de l ' i n d i v i d u ; celle de l 'espèce demande un 
déta i l particulier, dont les faits principaux ne peuvent se t i rer que des variétés qui 
se trouvent entre les hommes des d i f fé ren ts climats. La p remiè re et la plus remar
quable de ces var ié tés est celle de la couleur, la seconde est celle de la forme et de 
la grandeur, et la t rois ième est celle du naturel des d i f férents peuples: chacun de 
ces objets, cons idéré dans toute son é tendue , pourrait fourn i r un ample t r a i t é ; mais 
nous nous bornerons à ce q u ' i l y a de plus géné ra l et de plus avéré . 

E n parcourant dans cette vue la surface de la terre et en c o m m e n ç a n t par le 
nord, on trouve en Laponic et sur les côtes septentrionales de la Tartarie une race 
d'hommes de petite stature, d'une f igure bizarre, dont la physionomie est aussi 

sauvage que les m œ u r s . Ces hommes, qu i paraissent avoir dégénéré de l 'espèce 
humaine, ne laissent pas que d 'ê t re assez nombreux et d'occuper de t rès -vas tes 

con t r ée s ; les Lapons danois, suédois , moscovites et i n d é p e n d a n t s ; les Zembliens, 

les Borandiens, les Samoïèdes , les Tartares septentrionaux, et p e u t - ê t r e les Ostia-
ques dans l'ancien continent, les Groenlandais et les sauvages au nord des Esqui
maux dans l'autre continent, semblent être tous de la m ê m e race qu i s'est é t en 
due et mul t ip l i ée le long des côtes des mers septentrionales, dans des déser ts et 

sous u n cl imat inhabitable pour toutes les autres nations. Tous ces peuples ont le 
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visage large et plat , le nez camus et écrasé , l ' i r i s de l 'œi l j aune -b run "et t i r an t sur 

le noi r , les p a u p i è r e s r e t i r ées vers les tempes, les joues e x t r ê m e m e n t é levées , la 

bouche t r è s - g r a n d e , le bas du visage é t ro i t , les l èv res grosses et re levées , la vo ix 

g rê l e , la tè te grosse, les cheveux noirs et lisses, la peau b a s a n é e . I l s sont t r è s - p e t i t s , 

trapus, quoique maigres : la p lupar t n 'ont que quatre pieds de hauteur, et les plus 

grands n'en ont que quatre et demi . Cette race est, comme l ' on vo i t , bien d i f f é 

rente des autres : i l semble que ce soit une espèce p a r t i c u l i è r e dont tous les i n d i v i 

dus ne sont que des avortons ; car s ' i l y a des d i f f é rences p a r m i ces peuples, elles 

ne tombent que sur le plus ou le moins de d i f f o r m i t é . Par exemple, les Borandiens 

sont encore plus petits que les Lapons ; ils ont l ' i r i s de l 'œi l de la m ê m e couleur, 

mais le blanc est d 'un jaune plus r o u g e â t r e ; i ls sont aussi plus b a s a n é s , et ils ont 

les jambes grosses, au l ieu que les Lapons les ont menues. Les Samoïèdes sont 

plus trapus que les Lapons; ils ont ld t è t e plus grosse, le nez plus large et le te int 

plus obscur, les jambes plus courtes, les genoux plus en dehors, les cheveux 

plus longs et moins de barbe. Les Groenlandais ont encore la peau plus b a s a n é e 

qu 'aucun des autres; i ls sont couleur d'olive foncée : on p r é t e n d m ê m e q u ' i l y 

en a p a r m i eux d'aussi noirs que les É t h i o p i e n s . Chez tous ces peuples, les femmes 

sont aussi laides que les hommes, et leur ressemblent si for t , qu 'on ne les d i s t i n 

gue pas d'abord. Celles de Groenland sont de fo r t petite tail le, mais elles ont le 

corps bien p r o p o r t i o n n é ; elles ont aussi les cheveux plus noirs et la peau moins 

douce que les S a m o ï è d e s : leurs mamelles sont molles et si longues, qu'elles don

nent à t é t e r à leurs enfants par-dessus l ' é p a u l e ; le bout de ces mamelles est no i r 

comme du charbon, et la peau de leur corps est couleur o l ivâ t re t r è s - f o n c é . Quel

ques voyageurs disent qu'elles n 'ont de poils que sur la tè te , et qu'elles ne sont pas 

sujettes à l ' é v a c u a t i o n p é r i o d i q u e q u i est ordinaire à leur sexe; elles ont le visage 

large, les yeux petits, t r è s - n o i r s et t r è s - v i f s , les pieds courts aussi bien que les 

mains , et elles ressemblent pour le reste aux femmes samo ïèdes . Les sauvages q u i 

sont au n o r d des Esquimaux, et m ê m e dans la partie septentrionale de l ' île de 

Terre-Neuve, ressemblent à ces Groenlandais: ils sont, comme eux, de t r è s - p e t i t e 

stature ; leur visage est large et p la t ; i ls ont le nez camus, mais les yeux plus gros 

que les Lapons. 

Non-seulement ces peuples se ressemblent par la laideur, la petitesse de la t a i l l e , 
l a couleur des cheveux et des yeux, mais ils ont aussi tous à peu près les m ê m e s 

m œ u r s ; i l s sont tous é g a l e m e n t grossiers, superstitieux, stupides. Les Lapons da

nois ont u n gros chat noi r auquel i ls disent tous leurs secrets et qu' i ls consultent 

dans toutes leurs affaires, q u i se r é d u i s e n t à savoir s ' i l faut aller ce j o u r - l à à la 

chasse ou à la p ê c h e . Chez les Lapons suédo i s i l y a dans chaque fami l l e u n t a m 

bour pour consulter le diable; et, quoiqu' i ls soient robustes et grands coureurs, i ls 

sont si peureux, qu 'on n'a jamais p u les faire aller à la guerre. Gustave-Adolphe 

avait entrepris d'en faire u n r é g i m e n t ; mais i l ne pu t jamais en venir à bou t : i l 

semble qu'ils ne peuvent v ivre que dans leur pays et à leur façon . I l s se servent, 

pour cour i r sur la neige, de patins f o r t épais de bois de sapin, longs d 'environ 
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doux aunes et larges d'un demi-pied : ces patins sont relevés en pointe sur lo de
vant, et percés dans le mi l ieu pour y passer un cuir qui tient le pied ferme et immo
b i l e ; ils courent sur la neige avec tant de vitesse, qu'ils attrapent a i sément les 

animaux les plus légers à la course; ils portent un bâ ton fer ré , pointu d'un bout 
et arrondi de l'autre : ce b â t o n leur sert à se mettre en mouvement, à se diriger, se 

soutenir, s 'arrêter , et aussi à percer les animaux qu'ils poursuivent à la course ; i ls 
descendent avec ces patins les fends les plus précipi tés , et montent les montagnes 
les plus escarpées. Les patins dont se servent les Samoïèdes sont bien plus courts 
et n'ont que deux pieds de longueur. Chez les uns et les autres, les femmes s'en 
servent comme les hommes. Ils ont aussi tous l'usage de l'arc, de l ' a rba lè t e ; et on 
p ré t end que les Lapons moscovites lancent un javelot avec tant de force et de 

dextér i té , qu'ils sont sû r s de mettre à trente pas dans un blanc de la largeur d 'un 
ccu, et qu 'à cet é lo ignement ils perceraient u n homme d'outre en outre. I ls vont 
tous à la chasse de l 'hermine, du loup-cervier, du renard, de la martre, pour en 
avoir les peaux, et ils changent ces pelleteries contre de l'eau-de-vie et du tabac, 

qu'i ls aiment beaucoup. Leur nourr i ture est du poisson sec, de la chair de renne ou 
d'ours; leur pain n'est que de la farine d'os de poisson, b royée et mêlée avec d e l ' é -

corce tendre de p i n ou de bouleau; la plupart ne font aucun usage de sel. Leur 
boisson est de l 'huile de baleine et de l'eau, dans laquelle ils laissent infuser des 

grains de genièvre . Ils n'ont, pour ainsi dire, aucune idée de re l ig ion n i d'un 
ê t re s u p r ê m e ; la plupart sont idolâtres , et tous sont t r è s - supe r s t i t i eux ; ils sont plus 
grossiers que sauvages, sans courage, sans respect pour s o i - m ê m e , sans pudeur; ce 
peuple abject n'a de m œ u r s qu'assez pour être m é p r i s é . Us se baignent nus et tous 

ensemble, filles et garçons , m è r e s et fils, f rères et s œ u r s , et ne craignent point qu'on 

les voie dans cet é ta t ; en sortant de ces bains e x t r ê m e m e n t chauds, ils vont se jeter 
dans une r ivière t r è s - f ro idè . I ls offrent aux é t rangers leurs femmes et leurs filles, 
et tiennent à grand honneur qu'on veuille bien coucher avec elles; cette coutume 

est éga lement établ ie chez les Samoïèdes , les Eorandiens, les Lapons et les Groen
landais. Les Laponnes sont habi l lées l 'hiver de peaux de rennes et l 'été de peaux 

d*oiseaux qu'elles ont écorchés ; l'usage du l inge leur est inconnu. Les Zembliennes 
ont le nez et les oreilles percés pour porter des pendants de pierre bleue; elles 
se font aussi des raies bleues au f ron t et au menton : leurs maris se coupent la barba 

en rond, et ne portent point de cheveux. Les Groenlandaiscs s'habillent de peaux 
de chiens de mer ; elles se peignent aussi le visage de bleu et de jaune, et portent 
des pendants d'oreilles. Tous vivent sous terre ou dans des cabanes presque ent iè 

rement en te r rées et couvertes d 'écorces d'arbres ou d'os de poissons : quelques-uns 

fon t des t r anchées souterraines pour communiquer, de cabane en cabane, chez 
leurs voisins pendant l 'hiver. Une nu i t de plusieurs mois les oblige à conserver de 

la l u m i è r e dans ce sé jou r par des espèces de lampes qu'ils entretiennent avec la 

m ê m e hui le de baleine qu i leur sert de boisson. L'été i ls ne sont guè re plus à leur 

aise que l 'hiver; car i ls sont obl igés de v ivre continuellement dans une espèce de 

f u m é e ; c'est le seul moven qu'ils aient imag iné pour se garantir de la p iqûre des 
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moucherons, plus abondants p e u t - ê t r e dans ce c l imat g lacé qu' i ls ne le sont dans 

les pays les plus chauds. Avec cette m a n i è r e de v ivre si dure et si tr iste, i ls ne sont 

presque jamais malades, et i ls parviennent tous à une vieillesse e x t r ê m e : les v i e i l 

lards sont m ê m e si vigoureux, qu 'on a peine à les dist inguer d'avec les jeunes : la 

seule i n c o m m o d i t é à laquelle i ls soient sujets, et q u i est f o r t commune p a r m i eux, 

est la céci té . Comme ils sont continuellement éb lou is par l 'écla t de la neige pendant 

l 'h iver , l 'automne et le pr intemps, et toujours aveug l é s par la f u m é e pendant l 'é té , 

la p lupar t perdent les yeux en a v a n ç a n t en âge . 

Les S a m o ï è d e s , les I cmbl i ens , les Borandiens, les Lapons, les Grocnlandaisc t 

les sauvages du nord au-dessus des Esquimaux, sont donc tous des hommes de 

m ê m e espèce , puisqu' i ls se ressemblent par la forme, par la ta i l le , par la couleur, 

par les m œ u r s et m ô m e par la bizarrerie des coutumes. Celle d ' o f f r i r aux é t r a n g e r s 

leurs femmes, et d ' ê t r e f o r t flattés qu 'on veuil le bien en faire usage, peut venir de 

ce qu ' i ls connaissent leur propre d i f f o r m i t é et la laideur de leurs femmes; i ls 

t rouvent apparemment moins laides celles que les é t r a n g e r s n 'ont pas déda ignées : 

ce q u ' i l y a de cer tain, c'est que cet usage est géné ra l chez tous ces peuples, q u i 

sont cependant f o r t é lo igné3 les uns des autres, et m ô m e séparés par une grande 

mer, et qu 'on le retrouve chez les Tartares de C r i m é e , chez les Calmouqucs, et 

plusieurs autres peuples de Sibér ie et de Tartar ic , qu i sont presque aussi laids que 

ces peuples d u Nord , au l ieu que dans toutes les nations voisines, comme à la 

Chine, en Perse ( 1 ) , où les femmes sont belles, les hommes en sont ja loux à 

l ' excès . 

E n examinant tous les peuples voisins de cette longue bande de terre qu'occupe 

l a race laponne, on t rouvera qu' i ls n 'ont aucun rapport avec cette race : i l 

n ' y a que les Ostiaqucs et les Tonguses q u i leur ressemblent; ces peuples t o u 

chent aux S a m o ï è d e s du côté du m i d i et du sud-est. Les Samoïèdes et les B o 

randiens ne ressemblent po in t aux Pussions ; les Lapons ne ressemblent en 

aucune f a ç o n aux F inno i s , aux Goths, aux Danois, aux INorwégicns : les Groen

landais sont tou t aussi d i f f é ren t s des sauvages du Canada. Ces autres peu

ples sont grands, b ien fa i t s ; et quoiqu ' i ls soient assez d i f f é ren t s entre eux, i ls lo 

sont i n f i n i m e n t plus des Lapons. Mais les Ostiaqucs semblent ê t r e des S a m o ï è d e s 

u n peu moins laids et moins raccourcis que les autres, car i ls sont moins petits et 

moins m a l fa i t s ; ils v ivent de poisson ou de viande crue, i ls mangent là chair do 

toutes les espèces d 'animaux sans aucun a p p r ê t ; i ls boivent plus volontiers du 

sang que de l 'eau; ils sont pour la p lupar t i do l â t r e s et errants, comme les Lapons 

et les S a m o ï è d e s . E n f i n i ls me paraissent faire la nuance entre la race laponne et la 

race tar tare; ou, pour mieux dire, les Lapons, les S amoïèdes , les Borandiens, les 

Zemblipns, et p e u t - ê t r e les Groenlandais et les r y . : m é c s du nord de P Amér ique* 

sont des Tartares d é g é n é r é s autant q u ' i l est possible; les Ostiaqucs sont des Tar-

(1) La Boulaye dit qu'après la mort des femmes di) Sliali l'on m1 sait oïl elles sont enterrées, tdn do lui ôter 
tout sujet de jalousie ; de mèn e que IÙM ancien» É î"'<'>;>> ut- toulaiciit punit laii e eniliaumer icui»femmes que 
quaue uu cinq jouis auiis Icuruiurt, de, uuiuLe quuk&chiiui'kiei.s n'eu.-seul quelque icuiutiun. 
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tares qu i ont moins dégéné ré ; les Tonguses encore moins que les Ostiaques, parce 
qu'ils sont moins petits et moins mal faits, quoique tout aussi laids. Les Samoïèdes 
et les Lapons sont environ sous le 68e ou 69e degré de latitude ; siais les Ostiaques 
et les Tonguses habitent sous le 60* degré. Les Tartares qui sont au bbe degré , le 
long du "Wolga, sont grossiers, stupides et brutaux ; ils ressemblent aux Tonguses, 
qu i n'ont, comme eux, presque aucune idée de rel igion : ils ne veulent pour 
femmes que des filles qui ont eu commerce avec d'autres hommes. 

La na t ion tartare, prise en généra l , occupe des pays immenses en Asie : elle est 
r é p a n d u e dans toute l ' é tendue de terre qu i est depuis la Russie jusqu'au Kamts-
chatka, c ' e s t -à -d i re dans u n espace de onze ou douze cents lieues en longueur, sur 

plus de sept cent cinquante lieues de largeur ; ce qui fait u n terrain plus de v ingt 
fois plus grand que celui de la France. Les Tartares bornent la Chine du côté du 
nord et de l'ouest, les royaumes de Boutan, d'Ava, l 'empire du Mogol, et celui de 
Perse j u s q u ' à la mer Caspienne du côté du nord : ils se sont aussi r é p a n d u s le 
long du Wolga et de la côte occidentale de la mer Caspienne jusqu'au Daghestan; 
ils ont péné t ré j u s q u ' à la côte septentrionale de la mer Noire, et ils se sont établis 
dans la Crimée et dans la petite Tartarie près de la Moldavie et de l 'Ukraine. Tous 
ces peuples ont le haut du visage for t large et r idé , m ê m e dans, leur jeunesse, le 
nez court et gros, les yeux petits et enfoncés , les joues for t élevées, le bas du v i 
sage étroit , le menton long et avancé , la m â c h o i r e supér ieure enfoncée , les dents 

longues et séparées , les sourcils gros, qu i leur couvrent les yeux, les paupières 
épaisses , la face plate, le teint b a s a n é et ol ivâtre , les cheveux noirs ; ils sont de 
stature médiocre , mais t rès - for t s et t r è s - robus t e s : i ls n 'ont que peu de barbe, et 
elle est par petits épis comme celle des Chinois; i ls ont les cuisses grosses et les 
jambes courtes. Les plus laids de tous sont les Calmouques, dont l'aspect a quelque 
chose d'effroyable ; ils sont tous errants et vagabonds, habitant sous des tentes 

de toile, de feutre, de peaux. I ls mangent d e l à chair de cheval, de chameau, etc., 

crue ou un peu mor t i f iée sous la selle de leurs chevaux ; ils mangent aussi du pois
son desséché au soleil. Leur boisson la plus ordinaire est du la i t de jument fer

m e n t é avec de la farine de mi l le t . I l s ont presque tous la tê te rasée , à l'exception 
du toupet, qu'ils laissent croî t re assez pour en faire une tresse de chaque côté du 

visage. Les femmes, qu i sont aussi laides que les hommes, portent leurs cheveux; 

elles les tressent et y attachent de petites plaques de cuivre et d'autres ornements 
de cette espèce. La plupart de ces peuples n'ont aucune re l ig ion, aucune retenue 

dans leurs m œ u r s , aucune d é c e n c e ; i ls sont tous voleurs; et ceux de Daghestan, 

qu i sont voisins des pays po l icés , font u n grand commerce d'esclaves et d'hommes, 
qu'ils enlèvent par force pour les vendre ensuite aux Turcs et aux Persans. Leurs 
principales richesses consistent en chevaux : i l y en a p e u t - ê t r e plus en Tartarie 

qu'en aucun autre pays du monde. Ces peuples se font une habitude de vivre avec 

leurs chevaux : i ls s'en occupent continuellement; i ls les dressent avec tant d'a
dresse et les exercent si souvent, q u ' i l semble que ces animaux n'aient qu 'un 
m ê m e esprit avec ceux qu i les manient ; car non-seulement ils obéissent parfaite-
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ment au moindre mouvement de la br ide, mais i l s sentent pour a insi dire l ' i n t e n 

t i o n et la p e n s é e de celui q u i les monte. 

Pour c o n n a î t r a les d i f fé rences pa r t i cu l i è r e s q u i se t rouvent dans cette race t a r -

tare, i l ne faut que comparer les descriptions que les voyageurs ont faites de cha

cun d2s d i f f é r e n t s peuples q u i la composent. Les Calmouques, qu i habitent dans 

le voisinage de la mer Caspienne, entre les Moscovites et les grands Tartares, sont, 

selon Tavernier, des hommes robustes, mais les plus laids et les plus d i f formes 

q u i soient sous le c ie l ; i ls ont le visage si plat et si large, que d 'un œ i l à l 'autre i l 

y a l'espace de c i n q ou six doigts ; leurs yeux sont extraordinairement petits, 

et le peu de nez qu' i ls ont est si plat, qu 'on n ' y vo i t que deux trous au l ieu de na 

r ines ; i ls ont les genoux t o u r n é s en dehors et les pieds en dedans. Les Tartares d u 

Daghestan sont, a p r è s les Calmouques, les plus laids de tous les Tartares. Les pe

t i t s Tartares ou Tartares nogais, qu i habitent p r è s de la mer Noire, sont beaucoup 

moins laids que les Calmouques; mais i l s ont cependant le visage large, les yeux 

peti ts , et la forme d u corps semblable à celle des Calmouques ; et on p . u t croire 

que cette race de petits Tartares a perdu une partie de sa laideur, parce qu' i ls so 

sont m ê l é s avec les Circassiens, les Moldaves et les autres peuples dont i ls sont 

voisins. Los Tartares vagolistes en S ibér ie ont le visage large comme les Ca lmou

ques, le nez cour t et gros, les yeux petits ; et quoique leur langage suit d i f 

f é r e n t de celui des Calmouques, i ls ont tant de ressemblance, qu 'on doi t les regar

der comme é t a n t de la m ê m e race. Les Tartares bra tski sont, selon le P, A v r i l , de 

l a m ô m e race que les Calmouques. A mesure qu 'on avance vers l 'or ient dans la 

Tartar ie i n d é p e n d a n t e , les t rai ts des Tartares se radoucissent un peu ; mais les 

c a r a c t è r e s essentiels à leur race restent toujours . E t enf in les Tartares mongoux, 

q u i ont conquis la Chine, et qu i de ces peuples é t a i en t les plus pol icés , sont en

core a u j o u r d ' h u i ceux q u i sont les moins laids et les moins m a l faits : i ls ont ce

pendant, comme tous les autres, les yeux petits, le visago large, et plat , peu do 

barbe, mais tou jours noire ou rousse, le nez écrasé et court , le teint b a s a n é , mais 

moins o l i vâ t r e . Les peuples d u Thibc t et des autres provinces m é r i d i o n a l e s do 

Tartar ie sont, aussi bien que les Tartares voisins de la Chine, beaucoup moins 

laids qu3 les autres. M . Sanchcz, premier m é d e c i n des a r m é e s russiennes, h o m m o 

d i s t i n g u é par son m é r i t e et par l ' é t e n d u e de ses connaissances, a bien v o u l u mo 

communiquer par écr i t les remarques q u ' i l a faites en voyageant en Tar lar ic . 

Dans les a n n é e s 1735, 1730 et 1737, i l a parcouru l 'Ukraine , les bords du D o n 

j u s q u ' à la mer de Zabachc et des confins du Cuban j u s q u ' à Azof; i l a t r ave r sé les 

d é s e r î s q u i sont entre le pays de C r i m é o et de Backmut ; i l a v u les Calmouques, 

qu i habitent , sans avoir de demeure fixe, depuis le royaume de Casan jusqu 'aux 

bords du D o n ; i l a aussi v u les Tartares de C r i m é e c l de Nogai qu i errent dans'es 

dése r t s q u i sont entre la Cr iméo et l 'Ukra ine , et aussi les Tartares kergissi et 

tcheremissi, qu i sont au nord d 'Astrakan depuis le 50" jusqu 'au G0° d e g r é de l a t i 

tude. I l a o b s e r v é que les Tartares de Cr iméo et de la province de Cuban j u s q u ' à 

Aslracan sont d é t a i l l e m é d i o c r e , qu'il?, ont les é p a u l e s larges, le f lanc é t ro i t , les 
Y. 50 



394 DE L'HOMME. 

membres nerveux, les yeux noirs et le teint basané . Les Tartares kergissi et tchere-
missi sont plus petits et plus trapus ; ils sont moins agiles et plus grossiers ; ils 
ont aussi les yeux noirs, le teint basané , le visage encore plus large que les pre
miers. I l observe que parmi ces Tartares on trouve plusieurs hommes et femmes 
q u i ne leur ressemblent point du tout ou qu i ne leur resssemblent qu' imparfai te

ment, et dont quelques-uns sont aussi blancs que les Polonais. Comme i l y a parmi 
ces nations plusieurs esclaves, hommes et femmes, enlevés en Pologne et en Russie, 
que leur rel igion leur permet la polygamie et la mul t ip l i c i t é des concubines, et que 
leurs sultans ou murzas, qu i sont les nobles de ces nations, prennent leurs femmes 
en Circassie et en Géorgie, les enfants qu i naissent de ces alliances sont moins 
laids et plus blancs que les autres : i l y a m ê m e pa rmi ces Tartares u n peuple 
entier dont les hommes et les femmes sont d'une beau té s ingu l i è r e ; ce sont les 
Kabardinski . M . Sanchez d i t en avoir r e n c o n t r é trois cents à cheval qu i venaient 

au service de la Russie, et i l assure qu ' i l n'a jamais v u de plus beaux hommes, et 
d'une figure plus noble et plus mâ le : ils ont le visage beau, frais et vermei l ; les 
yeux grands, v i fs et noirs ; la tai l le haute et bien prise. I l d i t que le l i e u t e n a n t - g é 
n é r a l de Sérapik in , qu i avait d e m e u r é longtemps en Kabarda, l u i avait assuré que 

les femmes é ta ient aussi belles que les hommes. Mais cette nat ion, si d i f férente 
des Tartares qu i l 'environnent, vient originairement de l 'Ukraine, à ce que di t 
M . Sanchez, et a été t r anspor t ée en Kabarda i l y a environ cent cinquante ans. 

Ce sang tartare s'est mêlé d 'un côté avec les Chinois, et de l 'autre avec les Rus
ses orientaux ; et ce m é l a n g e n'a pas fa i t d i spa ra î t r e en entier les traits de cette 
race, car i l y a pa rmi les Moscovites beaucoup de visages tartares; et quoiqu'en 
g é n é r a l cette nat ion soit du m ê m e sang que les autres nations eu ropéennes , on y 
trouve cependant beaucoup d ' individus qu i ont la forme d u corps ca r rée , les cuis
ses grosses et les jambes courtes comme les Tartares : mais les Chinois ne sont 
pas, à beaucoup p r è s , aussi d i f férents des Tartares que le sont les Moscovites; i l 
n'est pas m ê m e s û r qu'ils soient d'une autre race; la seule chose qu i pourrai t le 
faire croire, c'est la d i f férence totale du naturel , des m œ u r s et des coutumes de 

ces deux peuples. Les Tartares, en généra l , sont naturellement fiers, belliqueux, 
chasseurs; i ls aiment la fatigue, l ' i n d é p e n d a n c e ; i ls sont durs et grossiers j u squ ' à 
la b r u t a l i t é . Les Chinois ont des m œ u r s tout o p p o s é e s ; ce sont des peuples mous, 

pacifiques, indolents, superstitieux, soumis, d é p e n d a n t s j u s q u ' à l'esclavage, com

plimenteurs j u s q u ' à la fadeur et à l 'excès : mais, si on les compare aux Tartares 
par la figure et par les traits, on y trouvera des ca rac tè res d'une ressemblance non 

équ ivoque . 
Les Chinois, selon Jean Hugon, ont les membres bien p ropo r t i onnés , et sont 

gros et gras; i ls ont le visage large et rond, les yeux petits, les sourcils grands, les 
p a u p i è r e s élevées, le nez petit et éc rasé ; i ls n 'ont que sept ou hu i t épis de barbe 

noire à chaque lèvre , et fo r t peu au menton. Ceux q u i habitent les provinces m é 
ridionales sont plus bruns, et ont le teint plus b a s a n é que les autres ; ils ressem

blent par la couleur aux peuples de la Mauritanie et aux Espagnols les plus basa-
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n é s , au l i eu que ceux qu i habitent les provinces du m i l i e u de l 'empire sont blancs 

comme les Allemands. Selon Dampier et quelques autres voyageurs, les Chinois 

ne sont pas tous, à beaucoup p r è s , gros et gras; mais i l est v r a i qu ' i ls f o n t g rand 

cas de la grosse tail le et de l 'embonpoint . Ce voyageur d i t m ê m e , en par lant des 

habitants de l ' î le Saint-Jean sur les côtes de la Chine, que les Chinois sont grands, 

droi ts et peu c h a r g é s de graisse ; qu ' i ls ont le visage long et le f r o n t haut , les yeux 

petits, le nez assez large et élevé dans le m i l i e u , la bouche n i grande n i petite, les 

l èv re s assez dé l i ées , le te in t couleur de cendre, les cheveux n o i r s ; qu ' i l s ont peu 

de barbe, qu ' i ls l 'arrachent, et n'en laissent veni r que quelques poils au men ton 

et à la l è v r e s u p é r i e u r e . Selon le Gent i l , Les Chinois n 'ont r ien de choquant dans 

la physionomie ; i ls sont naturel lement blancs, sur tout dans les provinces septen

trionales ; ceux que la nécess i t é oblige de s'exposer aux ardeurs du soleil sont ba

s a n é s , surtout dans les provinces du m i d i : i l s ont, en g é n é r a l , les yeux petits et 

ovales, le nez court , l a ta i l le épa i s se et d'une hauteur m é d i o c r e . I l assure que les 

femmes f o n t tou t ce qu'elles peuvent pour faire p a r a î t r e leurs yeux petits, et que 

les jeunes f i l les , instruites par leur m è r e , se t i r en t continuellement les p a u p i è r e s , 

a f i n d'avoir les yeux petits et longs ; ce q u i , j o i n t â u n nez éc ra sé et à des oreilles 

longues, larges, ouvertes et pendantes, les rend b e a u t é s parfaites : i l p r é t e n d 

qu'elles ont le te in t beau, les l èv res f o r t merveil les, l a bouche b ien fai te , les che

veux f o r t noi rs , mais que l'usage d u bé t e l leur no i r c i t les dents, et que celui d u 

f a r d , dont elles se servent, leur g â t e si f o r t la peau, qu'elles paraissent vieil les 

avant l 'âge de t rente ans. 

Palafox assure que les Chinois sont plus blancs que les Tartares orientaux leurs 

voisins ; qu ' i l s ont aussi moins de barbe; mais qu 'au reste i l y a peu de d i f f é r e n c e 

entre les visages de ces deux nations. I l d i t q u ' i l est t r è s - r a r e do vo i r à la Chine 

ou aux Phi l ippines des yeux bleus, et que jamais on n 'en a v u dans ce pays qu'aux 

E u r o p é e n s ou à des personnes nées dans ces cl imats de parents e u r o p é e n s . 

I n igo de Blervi l las p r é t e n d que les femmes chinoises sont mieux faites que les 

hommes. Ceux-ci , selon l u i , ont le visage large et le te int assez jaune ; le nez gros 

et f a i t à peu p r è s comme une nèf le , et pour la p lupar t é c r a s é ; la tai l le épaisse à 

peu près comme celle des Hollandais . Les femmes, au contraire , ont la tai l le d é 

g a g é e , quoiqu'elles aient presque toutes de l 'embonpoint , le te int et la peau admi 

rables, les yeux les plus beaux du monde : mais, à la vé r i t é , i l y en a peu, d i t - i l , 

q u i aient le nez b ien fa i t , parce qu 'on le leur éc ra se dans leur jeunesse. 

Les voyageurs hollandais s'accordent tous à dire que les Chinois ont , on g é n é r a l , 

le visage large, les yeux petits, le nez camus, et presque po in t de barbe; que ceux 

q u i sont n é s à Canton, et tou t le l ong de la côte m é r i d i o n a l e sont aussi b a s a n é s 

que les habitants de Fez en A f r i q u e ; mais que ceux des provinces i n t é r i e u r e s son! 

blancs pour la p lupar t . Si nous comparons maintenant les descriptions de tous ces! 

voyageurs que nous venons de citer avec celles que nous avons faites des Tartares, 

nous ne pourrons g u è r e douter que, quo iqu ' i l y ait de la v a r i é t é dans la fo rme d u 

visage et de la ta i l le des Chinois, i l s n 'aient cependant beaucoup plus de rappor t 
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avec les Tartares qu'avec aucun autre peuple, et que ces différences et cette va 
r ié té ne viennent du climat et du mé lange dos races : c'est le sentiment de Char
d in . « Les petits Tartares, di t ce voyageur, ont c o m m u n é m e n t la tail le plus petite 
de quatre pouces que la nô t r e , et plus grosse à propor t ion; leur teint est rouge et 
b a s a n é , leurs visages sont plats, larges et ca r rés ; ils ont le nez écrasé, et les yeux 
petits. Or comme ce sont là tout à fa i t les traits des habitants de la Chine, j ' a i 
t r o u v é , ap rès avoir bien observé la chose durant mes voyages, qu ' i l y a la m ê m e 
configuration de visage et de tail le dans tous les peuples qu i sont à l 'orient et au 
septentrion de la mer Caspienne et à l 'orient de la presqu ' î l e de Malaca ; ce q u i 
depuis m'a fai t croire que ces divers peuples sortent tous d'une m ê m e souche, quoi
qu ' i l paraisse des différences dans leur teint et dans leurs m œ u r s : car, pour ce 
qui est du teint, la di f férence vient de la qual i té du climat et de celle des aliments ; 
et, à l 'égard des m œ u r s , la d i f férence vient aussi de la nature du terroir et de l ' o 
pulence plus ou moins grande. » 

Le P è r e Tarennin, qu i , comme Ton sait, a d e m e u r é si longtemps à la Chine, et 

!en a si bien observé les peuples et les m œ u r s , d i t que les voisins des Chinois du 
côté de l'occident, depuis le Thibet en allant au nord jusqu'au Chamo, semblent 
ê t re d i f férents des Chinois par les m œ u r s , par le langage, par les traits du visage 
et par la configuration extér ieure ; que ce sont gens ignorants, grossiers, fa inéan ts , 
d é f a u t rare pa rmi les Chinois ; que quand i l vient quelqu'un de ces Tartares à 
P é k i n , et qu'on demande aux Chinois la raison de cette d i f férence , i ls disent que 
cela vient de l'eau et de la terre, c ' e s t -à -d i re de la nature du pays, qu i opère ce 
changement sur lo corps et m ê m e sur l 'esprit des habitants. I l ajoute que cela pa
r a î t encore plus vra i à la Chine que dans tous les autres pays q u ' i l ait vus, et qu ' i l 
se souvient qu'ayant suivi l'empereur jusqu'au 48 e degré de lati tude nord dans la 
Tartarie, i l trouva des Chinois de Nankin qu i s'y é ta ien t é tabl is , et que leurs en
fants y é ta ien t devenus de vrais Mongoux, ayant la tète enfoncée dans les épaules , 
les jambes cagneuses, et dans tout l 'air une gross ière té et une m a l p r o p r e t é qu i re

butaient (1) . 
Les Japonais sont assez semblables aux Chinois pour qu'on puisse les regarder 

comme ne faisant qu'une seule et m ê m e race d'hommes; ils sont seulement plus 

jaunes ou plus bruns, parce qu'ils habitent u n cl imat plus m é r i d i o n a l ; en généra l 

i ls sont de forte complexion ; i ls ont la taille r amassée , le visage large et plat, le 

nez de m ê m e , les yeux petits, peu de barbe, les cheveux noirs ; ils sont d 'un natu
rel for t altier, aguerris, adroits, vigoureux, civi ls et obligeants, par lant bien, fé 

conds en compliments, mais inconstants et fo r t vains; i ls supportent avec une 
constance admirable la f a i m , la soif, le f r o i d , le chaud, les veilles, la fatigue et 
toutes les i n c o m m o d i t é s de la vie, de laquelle ils ne font pas grand cas ; i ls se ser

vent, comme les Chinois, de petits b â t o n s pour manger, et font aussi plusieurs 
cé rémonies ou p lu tô t plusieurs grimaces et plusieurs mines fo r t é t r anges pendant 

(1) Voyez la lettre du P. Parennin, datée de Pékin le 28 septembre 1753, recueil XXIV des LtUm edifianin. 
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le repas; Ils sont laborieux et t r è s -hab i l e s dans les arts et dans tous les m é t i e r s ; i ls 

ont , en u n mot , à t r è s -peu p r è s le m è m 3 naturel , les m ô m e s m œ u r s et les m ô m e s 

coutumes que les Chinois. 

L 'une des plus bizarres, et q u i est commune à ces deux nations, est do rendre 

les pieds des femmes si petits, qu'elles no peuvent presque se soutenir. Quelques 

voyageurs disent q u ' à la Chine, quand une f i l l e a pas sé l 'âge do t rois ans, on l u i 

( casse le pied, en sorte que les doigts sont rabattus sous la plante, qu 'on y appliqua 

une eau for te q u i b r û l e les chairs, et qu'on l'enveloppe de plusieurs bandages j u s 

q u ' à ce q u ' i l a i t pr is son p l i . I l s ajoutent que les femmes ressentent cette douleur 

pendant toute leur v ie , qu'elles peuvent à peine marcher, et que r ien n'est p lus 

d é s a g r é a b l e que leur d é m a r c h e ; que cependant elles souffrent cette i n c o m m o d i t é 

avec jo ie , et que, comme c'est u n moyen de plaire, elles t â c h e n t do se rendre le 

pied aussi petit q u ' i l leur est possible. D'autres voyageurs ne disent pas qu 'on leur 

casse le pied dans leur enfance, mais seulement qu'on le serre avec tant de violence 

qu 'on l ' e m p ê c h e de c ro î t r e , et i ls conviennent assez unanimement qu'une femme 
de condi t ion , ou seulement une jo l i e femme à la Chine, doi t avoir le pied assez 

pet i t pour t rouver t rop aisée la pantoufle d 'un enfant de six ans. 

Les Japonais et les Chinois sont donc une seule et m ô m e race d'hommes q u i so 

sont t r è s - a n c i e n n e m e n t c iv i l i s é s , et q u i d i f f è ren t des Tartares plus par les m œ u r s 

que par la f igure ; l a b o n t é d u te r ra in , la douceur du c l imat , le voisinage de l a 

mer, ont p u contr ibuer à rendre ces peuples po l icés , tandis que les Tartares, é l o i 

g n é s de la mer et d u commerce des autres nations, et séparés des autres peuples 

d u cô té d u m i d i par de hautes montagnes, sont d e m e u r é s errants dans leurs vastes 

d é s e r t s sous u n ciel dont la r igueur , surtout du côté du nord , ne peut ê t re sup

p o r t é e que par des hommes durs et grossiers. Le pays d 'Yeço , q u i est au nord d u 

Japon, quoique s i t ué sur u n c l imat q u i devrait ê t r e t e m p é r é , est cependant t r è s -

f r o i d , t r è s - s t é r i l e et t r è s - m o n t u e u x : aussi les habitants de cette c o n t r é e sont-ils 

tous d i f f é r e n t s des Japonais et des Chinois ; [ils sont grossiers, brutaux, sans 

m œ u r s , sans ar ts ; i ls ont le corps court et gros, les cheveux longs et hé r i s s é s , les 

yeux noi rs , le f r o n t plat, le te int jaune, mais u n peu moins que celui des Japonais; 

i l s sont f o r t velus sur le corps et m ô m e sur le visage ; ils v ivent comme des sauva

ges, et se nourrissent de l a rd de baleine et d 'hui le de poisson; i ls sont t r è s - p a r e s 

seux, t rè ' s -malpropres dans leurs v ê t e m e n t s . Les enfants vont presque nus. Les 

femmes n 'ont t r o u v é , pour se parer, d'autres moyens que de se peindre de b leu 

les sourcils et les l èv res . Les hommes n 'ont d'autre plais i r que d'aller à la chasse 

des loups mar ins , des ours, des é l a n s , des rennes, et à la p è c h e de la baleine; i l y 

en a cependant q u i ont quelques coutumes japonaises, comme celle do chanter 

d'une v o i x t remblante : mais en g é n é r a l i ls ressemblent plus aux Tartares septen

t r ionaux , ou aux S a m o ï è d e s , qu'aux Japonais. 
Maintenant , si l ' on examine les peuples voisins de la Chine au m i d i et à l 'occi

dent, on t rouvera que les Cochinchinois , q u i habitent u n pays montueux et plus 

m é r i d i o n a l que la Chine, sont p lus b a s a n é s et plus laids que les Chinois, et que les 
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Tunquinois, dont le pays est meilleur, et qu i vivent sous u n climat moins chaud 
que les Coehinchinois, sont mieux faits et moins laids. Selon Dampicr, les ï u n q u i -
nois sont, en général , de moyenne taille : ils ont le teint ba sané comme les Indiens, 
mais avec cela la peau si belle et si unie, qu'on peut s'apercevoir du moindre chan
gement qu i arrive sur leur visage lorsqu'ils pâ l i ssent ou qu'ils rougissent, ce qu 'on 

ne peut pas reconna î t r e sur le visage des autres Indiens. I l s ont c o m m u n é m e n t le 
visage plat et ovale, le nez et les lèvres assez bien p ropo r t i onnés , les cheveux noirs, 
longs et for t épais ; ils se rendent les dents aussi noires qu ' i l leur est possible. Selon 
les relations qu i sont à la suite des Voyages de Tavernier, les Tunquinois sont de 
belle taille et d'une couleur u n peu ol ivâtre ; i l s n 'ont pas le nez n i le visage si 

plats que les Chinois, et ils sont en généra l mieux faits. 
Ces peuples, comme l 'on voi t , ne d i f fè rent pas beaucoup des Chinois; i ls ressem

blent par la couleur à ceux des provinces mér id iona le s : s'ils sont plus basanés , 
c'est parce qu'ils habitent sous u n cl imat plus chaud; et quoiqu'ils aient le visage 
moins plat et le nez moins écrasé que les Chinois, on peut les regarder comme des 
peuples de m ê m e origine. 

I l en est de m ê m e des Siamois, des P é g u a n s , des habitants d'Aracan, de Laos, etc. : 
tous ces peuples ont les traits assez ressemblants à ceux des Chinois; et quoiqu'ils 
en di f fèrent plus ou moins par la couleur, i ls ne d i f fè rent cependant pas tant des 
Chinois que des autres Indiens. Selon La Loubè re , les Siamois sont p l u t ô t petits 
que grands ; ils ont le corps bien f a i t ; la f igure de leur visage t ient moins de l'ovale 
que du losange; i l est large et élevé par le haut des joues, et tout d 'un coup leur 

f ront se ré t réc i t et se termine autant en pointe que leur menton ; ils ont les yeux 
petits et fendus obliquement, le blanc de l 'œil j a u n â t r e , les joues creuses parce 

qu'elles sont trop élevées par le haut, la bouche grande, les lèvres grosses, et les 
dents noircies ; leur te int est grossier et d 'un b run mê lé de rouge, d'autres voya

geurs disent d 'un gris cendré , à quoi le h â l e continuel contribue autant que la 
naissance; ils ont le nez court et arrondi par le bout, les oreilles plus grandes que 
les n ô t r e s ; et plus elles sont grandes, plus ils les estiment. Ce goû t pour les l o n 
gues oreilles est commun à tous les peuples de l 'Orient : mais les uns t i rent leurs 

oreilles par le bas pour les allonger, sans les percer qu'autant qu ' i l le faut pour y 
attacher des boucles ; d'autres, comme au pays de Laos, en agrandissent le t r ou si 
prodigieusement, qu'on pourrai t presque y passer le poing, en sorte que leurs 

oreilles descendent jusque sur leurs épaules : pour les Siamois, i ls ne les ont qu 'un 
peu plus grandes que les nô t r e s , et c'est naturellement et sans artifice. Leurs che
veux sont gros, noirs et plats ; les hommes et les femmes les portent si courts, 
qu'ils ne leur descendent qu ' à la hauteur des oreilles tout autour de la tê te . I l s 
mettent sur leurs lèvres une pommade p a r f u m é e q u i les fa i t pa ra î t re encore plus 
pâles qu'elles ne le seraient naturellement; i ls ont peu de barbe, et i ls arrachent 

le peu qu'ils en ont ; ils ne coupent point leurs ongles, etc. Struys d i t que les f e m 

mes siamoises portent des pendants d'oreilles si massifs et si pesants, que les 
trous où ils sont a t t achés deviennent assez grands pour y passer le pouce ; i l ajoute 
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que le te in t des hommes et des femmes est b a s a n é , que leur tai l le n'est pas avan

tageuse, mais qu'elle est bien prise et dégagée , et qu'en g é n é r a l les Siamois sont 

doux et polis. Selon le P. Tachard, les Siamois sont t r è s - d i s p o s ; ils ont p a r m i eux 

d'habiles sauteurs et des faiseurs d é t o u r s d ' é q u i l i b r e aussi agiles que ceux d ' E u 

rope. I l d i t que la coutume de se no i rc i r les dents vient de l ' idée qu 'ont les Siamois 

q u ' i l ne convient po in t à des hommes d'avoir les dents blanches comme les a n i 

maux, que c'est pour cela qu' i ls se les noircissent avec une espèce de vernis q u ' i l 

f au t renouveler de temps en temps, et que, quand i ls appliquent ce vernis, i ls sont 

obl igés de se passer de manger pendant quelques jou r s , a f i n de donner le temps à 

cette drogue de s'attacher. 

Les habitants des royaumes de P é g u et d'Aracan ressemblent assez aux Siamois. 

et ne d i f f è ren t pas beaucoup des Chinois par la forme du corps n i par la physio

nomie ; ils sont seulement plus noirs . Ceux d'Aracan estiment u n f r o n t large et 

p la t ; et, pour le rendre te l , i ls appliquent une plaque de plomb sur le f r o n t des 

enfants q u i viennent de n a î t r e . I l s ont les narines larges et ouvertes, les yeux petits 

et v i f s , et les oreilles si a l longées qu'elles leur pendent jusque sur les é p a u l e s ; i ls 

mangent sans d é g o û t des souris, des rats, des serpents et du poisson cor rompu . 

Les femmes y sont passablement blanches, et portent les oreilles aussi a l l o n g é e s 

que celles des hommes. Les peuples d 'Achem, q u i sont encore plus au no rd que 

ceux d'Aracan, ont aussi le visage plat et la couleur o l ivâ t r e : i ls sont grossiers, et 

laissent aller leurs enfants tou t n u s ; les filles ont seulement une plaque d'argent 

sur leurs parties naturelles (1) . 

Tous ces peuples, comme l 'on vo i t , ne d i f fè ren t pas beaucoup des Chinois, et 

t iennent encore des Tartares les petits yeux, le visage plat, la couleur o l i v â t r e ; 

mais , en descendant vers le m i d i , les traits commencent à changer d'une m a n i è r e 

plus sensible, ou d u moins à se diversif ier . Les habitants de la p r e s q u ' î l e de Malaca 

et de l ' î le de Sumatra sont noirs, petits, v i f s et bien p r o p o r t i o n n é s dans leur petite 

ta i l le ; i ls ont m ê m e l 'a i r fier, quoiqu' i ls soient nus de la ceinture en haut , à l'excep

t i o n d'une petite é c h a r p e qu' i ls portent t a n t ô t sur l 'une et t a n t ô t sur l 'autre é p a u l e . 

I l s sont naturel lement braves et m ê m e redoutables lorsqu' i ls ont pris de l ' o p i u m , 

dont i ls f o n t souvent usage, et q u i leur cause une espèce d'ivresse furieuse. Selon 

Dampier , les habitants de Sumatra et ceux de Malaca sont de la m ê m e race; i l s 

par lent à peu p r è s la m ê m e langue; i l s ont tous l 'humeur i ière et hautaine; ils ont 

- l a ta i l le m é d i o c r e , le visage long , les yeux noirs , le nez d'une grandeur m é d i o c r e , 

les l èv res minces, et les dents noircies par le f r é q u e n t usage du bé te l . Dans l 'île do 

Pugnia tan ou Pissagan, à seize lieues en deçà de Sumatra, les naturels sont dis 

grande ta i l le et d 'un te in t jaune, comme celui des B r é s i l i e n s ; ils portent de longs 

cheveux f o r t lisses, et vont absolument nus. Ceux des î les Nicobar, au n o r d de 

Sumatra, sont d'une couleur b a s a n é e et j a u n â t r e ; i ls vont aussi presque nus. Dam-

(1) Voyez le Recueil des Voyagesdela compagnie hollandaise, t. iV i.a^c G3 ; et le Voyage de MamieUlO; 
tome II , page 328. 
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pier di t quo les naturels de ces îles Nicobar sont grands et bien proportionnes; 
qu'i ls ont le visage assez long, les cheveux, noirs et lisses, et le nez d'une grandeur 
m é d i o c r e ; que les femmes n'ont point de sourcils, qu'apparemment elles se les 
arrachent, etc. Les habitants de l'île de Sombreo, au nord de Nicobar, sont fo r t 
noirs, et ils se bigarrent le visage de diverses couleurs,comme de vert.de jaune, etc. 

Ces peuples de Malaca, de Sumatra et des petites îles voisines, quoique d i f fé ren t s 
entre eux, le sont encore plus des Chinois, des Tartares, etc., et semblent être issus 
d'une autre race; cependant les habitants de Java, qu i sont voisins de Sumatra 
et de Malaca, ne leur ressemblent point, et sont assez semblables aux Chinois, à la 
couleur près , qui est, comme celle des Malais, rouge, mêlée de noir . I l s sont assez 
semblables, dit Pigafetta, aux habitants du Brés i l ; ils sont d'une forte complexion 
et d'une taille c a r r é e ; ils ne sont n i trop grands n i trop petits, mais bien musc lé s i 

i ls ont le visage plat, les joues pendantes et gonflées, les sourcils gros et inc l inés , 
les yeux petits, la barbe noire; i ls en ont for t peu et fo r t peu de cheveux, qu i sont 

t r è s - c o u r t s et t r ès -no i r s . Le P. Tachard d i t que ces peuples de Java sont bien faits 
et robustes, qu'ils paraissent vifs et réso lus , et que l ' ex t rême chaleur les oblige à 
aller presque nus. Dans les Lettres édifiantes on trouve que les habitants de Java ne 

sont n i noirs n i blancs, mais d 'un rouge p o u r p r é , et qu'ils sont doux, familiers et 

caressants. F r a n ç o i s Léguâ t rapporte que les femmes de Java, qu i ne sont pas 
exposées, comme les hommes, aux grandes ardeurs du soleil, sont moins basanées 

qu'eux, et qu'elles ont le visage beau, le sein élevé et bien fa i t , le teint u n i et beau, 
quoique b run , la ma in belle, l 'a ir doux, les yeux vifs , le r i re agréable , et qu ' i l y en 

a qu i dansent for t j oliment. La plus grande partie des voyageurs hollandais s'accor
dent à dire que les habitants naturels de cette î le, dont ils sont actuellement les 
possesseurs et les ma î t r e s , sont robustes, bien faits, nerveux et bien m u s c l é s ; qu'ils 
ont le visage plat, les joues larges et élevées, de grandes paup iè res , de petits yeux, 

les mâcho i r e s grandes, les cheveux longs, le teint basané , et qu'ils n'ont que peu 
de barbe; qu'ils portent les cheveux et les ongles for t longs, et qu'ils se font l imer 

les dents. Dans une petite île qu i est en face de celle de Java, les femmes ont le teint 

ba sané , les yeux petits, la bouche grande, le nez écrasé , les cheveux noirs et longs. 
Par toutes ces relations on peut juger que les habitants de Java ressemblent beau
coup aux Tartares et aux Chinois, tandis que les Malais et les peuples de Sumatra 

et des petites î les voisines en di f fèrent et par les traits et par la forme du corps : 

ce qu i a pu arriver t r è s - n a t u r e l l e m e n t ; car la p resqu ' î l e de Malaca et les îles de 

Sumatra et de Java, aussi bien que toutes les autres îles de l 'archipel indien, do i 
vent avoir été peuplées par les nations des continents voisins, et m ê m e par les 

E u r o p é e n s , qu i s'y sont h a b i t u é s depuis plus de deux cent cinquante ans; ce q u i 
fai t qu'on doit y trouver une t r è s - g r a n d e va r ié té dans les hommes, soit pour les 

traits du visage et la couleur de la peau, soit pour la forme du corps et. la propor

t ion des membres. Par exemple, i l y a dans cette île de Java une nation qu'on 
appelle Chacrelas, qui est toute d i f fé ren te non-seulement des autres habitants de 

celle î lc , -mais m ê m e de tous les autres Indiens. Ces Chacrclas sont blancs c l blonds; 

http://vert.de
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i l s ont les yeux faibles, et ne peuvent supporter le grand j o u r : au contraire , i ls voient 

b ien la n u i t ; le j o u r , i l s marchent les yeux ba i s s é s et presque f e r m é s . Tous les h a b i 

tants des î l e s M o l u q u e s sont, selon F r a n ç o i s Pyra rd , semblables à ceux de Sumatra 

et de Java pour les m œ u r s , l a f a ç o n de v ivre , les armes, les habits, le langage, la cou

leur , etc. Selon Mandelslo, les hommes desMoluques sont p l u t ô t noirs que b a s a n é s , 

et les femmes le sont moins . I l s ont tous les cheveux noirs et lisses, les yeux gros, 

les sourcils et les p a u p i è r e s larges, le corps fo r t et robuste ; i ls sont adroits et agiles ; 

i l s v iven t longtemps, quoique leurs cheveux deviennent blancs de bonne heure. Ce 

voyageur d î t aussi que chaque î le a son langage par t icul ier , et qu 'on doi t croire 

qu'elles ont é té p e u p l é e s par d i f fé ren tes nations. Selon l u i , les habitants de B o r n é o 

et de Baly ont le te int p l u t ô t no i r que b a s a n é ; mais, selon les autres voyageurs, i ls 

sont seulement bruns comme les autres Indiens. Gemell i Carreri d i t que les h a b i 

tants de Ternate sont de la m ê m e couleur que les Malais, c ' e s t - à -d i re u n peu plus 

bruns que ceux des Phil ippines ; que leur physionomie est belle, que les hommes sont 

mieux faits que les femmes, et que les uns et les autres ont grand soin de leurs che

veux. Les voyageurs hollandais rapportent que les naturels de l ' î le de Banda vivent 
f o r t longtemps, et qu'i ls y ont v u u n homme âgé de cent trente ans, et plusieurs 

autres q u i approchaient de cet â g e ; qu'en g é n é r a l ces insulaires sont f o r t f a i n é a n t s , 

que les hommes ne font que se promener, et que ce sont les femmes q u i t ravai l lent . 

Selon Dampier, les naturels originaires de l ' î le de T i m o r , q u i est l 'une des plus 

voisines de la Nouvel le-Hollande, ont la tai l le m é d i o c r e , le corps droi t , les m e m 

bres dé l iés , le visage long , les cheveux noirs et pointus, et la peau for t noire ; i ls sont 

adroits et agiles, mais paresseux au s u p r ê m e d e g r é . I l d i t cependant que dans la 
m ê m e î le les habitants de la baie de Lopaho sont pour la p lupar t b a s a n é s et de 

couleur de cuivre jaune, et qu' i ls ont les cheveux noirs et tout plats. 

Si l ' on remonte vers le nord , on trouve Manil le et les autres î les Phil ippines, dont 

le peuple est p e u t - ê t r e le plus m ê l é de l 'univers, par les alliances qu'ont faites en

semble les Espagnols, les Indiens, les Chinois, les Malabares, les Noirs, etc. Ces 

Noirs qu i v ivent dans les rochers et les bois de cette î le, d i f f é ren t e n t i è r e m e n t des 
autres habi tants ; quelques-uns ont les cheveux c répus , comme les nègres d ' A n 

gola ; les autres les ont longs ; la couleur de leur visage est comme celle des autres 

n è g r e s ; quelques-uns sont u n peu moins noirs . On en a v u plusieurs p a r m i eux 

q u i avaient des queues longues de quatre ou c inq pouces, comme les insulaires 

dont parle P t o l é m é e (1) . Ce voyageur ajoute que des j é su i t e s t r è s - d i g n e s de f o i l u i 

ont a s s u r é que dans l ' î le de Mindoro , voisine de Manil le , i l y a une race d'hommes 

appe lé s Manghiens, q u i tous ont des queues de quatre ou c inq pouces de longueur, 

et m ê m e que quelques-uns de ces bommes à queue avaient e m b r a s s é la f o i catho

l ique, et que ces Manghiens ont le visage de couleur o l ivâ t re et les cheveux longs. 

Dampier d i t que les habitants de Mindanao, qu i est une des principales et dos plus 

mér id iona l e s des Phi l ippines , sont de ta i l le m é d i o c r e : qu' i ls ont les membres pc-

ÇO Voyez les Voyages de Gemelli Carreri; Paris, 1719. t. V, p. 68. 
V, 51 
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t i ts , le corps droit et la tê te menue, le visage ovale, le f r o n t plat, les yeux noirs et 
peu fendus, le nez court, la bouche assez grande, les lèvres petites et rouges, les 
cheveux noirs et lisses, le teint t a n n é , mais t i ran t plus sur le jaune clair que celui 
de certains autres Indiens ; que les femmes ont le teint plus clair que les hommes ; 
qu'elles sont aussi mieux faites, qu'elles ont le visage plus long, et que leurs traits 
sont assez régul ie rs , si ce n'est que leur nez est for t court et tout à fa i t plat entre 
les yeux; qu'elles ont les membres t rès -pe t i t s , les cheveux noirs et longs; et que 
les hommes en généra l sont spirituels et agiles, mais fa inéan t s et larrons. On trouve 
dans les Lettres édifiantes que les habitants des Philippines ressemblent aux Malais, 
q u i ont autrefois conquis ces îles ; qu'ils ont comme eux le nez petit , les yeux 
grands, la couleur ol ivâtre jaune, et que leurs coutumes et leurs langues sont à peu 
p r è s les m ê m e s . 

A u nord de Manille on trouve l 'île Formose, qu i n'est pas éloignée de la côte de 
la province de Fokien à la Chine : ces insulaires ne ressemblent cependant pas 
aux Chinois. Selon Struys, les hommes y sont de petite taille, pa r t i cu l i è rement 

ceux qu i habitent les montagnes ; la plupart ont le visage large. Les femmes ont 
les mamelles grosses et pleines, et de la barbe comme les hommes ; elles ont les 
oreilles for t longues, et elles en augmentent encore la longueur par certaines 
grosses coquilles qu i leur servent de pendants ; elles ont les cheveux for t noirs et 
f o r t longs, le teint jaune noir : i l y en a aussi de jaunes blanches et de tout à fait 
jaunes. Ces peuples sont for t f a i néan t s ; leurs armes sont le javelot et l'arc, dont 
i ls t i rent t r è s -b i en ; i ls sont aussi excellents nageurs, et i ls courent avec une vitesse 
incroyable. 

C'est dans cette î le que Struys d i t avoir v u de ses propres yeux u n homme 

q u i avait une queue longue de plus d 'un pied, toute couverte d 'un poi l roux, 
et fo r t semblable à celle d 'un bœuf . Cet homme à queue assurait que ce défaut , 
s i c'en éta i t un , venait du cl imat , et que tous ceux de la partie mér id ionale de 

cette î le avaient des queues comme l u i . Je ne sais si ce que d i t Struys des habi

tants de cette î le mér i t e une en t iè re confiance, et surtout si le dernier fa i t est vrai : 

i l me p a r a î t au moins exagéré , et d i f férent de ce qu'ont d i t les autres voyageurs au % 

sujet de ces hommes à queue, et m ê m e de ce qu'en ont di t P to l émée , que j ' a i cité 
ci-dessus, et Marc Paul dans sa Description géographique, i m p r i m é e à Paris en 1536, 

o ù i l rapporte que dans le royaume de L a m b r y i l y a des hommes q u i ont des 
queues de la longueur de la ma in , qu i vivent dans les montagnes. I l pa ra î t que 

Struys s'appuie de l ' au tor i té de Marc Paul, comme Gemelli Carreri de celle de Pto

l é m é e ; et la queue q u ' i l d i t avoir vue est fo r t d i f fé ren te , pour les dimensions, de 

celles que les autres voyageurs donnent aux Noirs de Manil le , aux habitants de 
Lambry , etc. L ' éd i t eur des Mémoires de Plasmanasar sur l'ile de Formose ne parle point 

de ces hommes extraordinaires et si d i f fé ren t s des autres : i l d i t m ê m e que, quoi

qu ' i l fasse for t chaud dans cette î le , les femmes y sont belles et fo r t blanches, 

surtout celles qu i ne sont pas obligées de s'exposer aux ardeurs du soleil ; qu'elles 

ont u n grand soin de se laver avec certaines eaux p répa rées pour se conserver le 
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te in t ; qu'elles ont le m ê m e soin de leurs dents, qu'elles t iennent blanches autant 

qu'elles le peuvent, au l ieu que les Chinois et les Japonais les ont noires par l'usage 

d u bé te l ; que les hommes ne sont pas de grande tai l le , mais qu' i ls ont en grosseur 

ce qu i leur manque en grandeur; qu ' i ls sont c o m m u n é m e n t v igoureux, infatigables, 

bons soldats, fo r t adroits, etc. Les voyageurs hollandais ne s'accordent poin t avec 

ceux que je viens de citer au sujet des habitants de Formose. Mandclslo, aussi b ien 

que ceux dont les relations ont é té pub l i ée s dans le Recueil des voyages q u i ont 

servi à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l à compagnie des Indes de Hollande, disent que ces insu

laires sont f o r t grands, et beaucoup plus hauts de tai l le que les E u r o p é e n s ; que la 

couleur de leur peau est entre le blanc et le no i r , ou d 'un b r u n t i r an t sur le no i r ; 

qu ' i l s ont le corps ve lu ; que les femmes y sont de petite ta i l le , mais qu'elles sont 

robustes, grasses et assez bien faites. La plupar t des éc r iva ins qu i ont p a r l é de l ' î le 

Formose n 'ont donc fa i t aucune ment ion de ces hommes à queue, et i ls d i f f è r e n t 

beaucoup entre eux dans la description qu' i ls donnent de la forme et des traits de 

ces insulaires : mais i ls semblent s'accorder sur u n fa i t q u i n'est p e u t - ê t r e pas 

moins extraordinaire que le premier ; c'est que dans cette île i l nes t pas permis 
aux femmes d'accoucher avant t rente-cinq ans, quo iqu ' i l leur soit l ibre de se m a 

r i e r longtemps avant cet âge . Rechteren parle de cette coutume dans les termes 

suivants : 
« D'abord que les femmes sont m a r i é e s , elles ne mettent point d'enfants au monde ; 

i l faut au moins pour cela qu'elles aient trente-cinq ou trentr-sept ans. Quand elles 

sont grosses, leurs p rê t resses vont leur fouler le ventre avec les pieds, s ' i l le faut, et 

les fon t avorter avec autant ou plus de douleur qu'elles n'en souffr i ra ient en accou

chant : ce serait non-seulement une honte, mais m ê m e u n gros péché , de laisser 

ven i r u n enfant avant l 'âge prescrit. J'en ai v u qu i avaient dé jà f a i t quinze ou seize 

fo is p é r i r leur f r u i t , et q u i é t a i en t grosses pour la d i x - s e p t i è m e fois, lo r squ ' i l leur 

é t a i t permis de mettre u n enfant au monde. » 

Les î les Mariannes ou des Larrons, qu i sont, comme l 'on sait, les î les les plus 

é lo ignées du côté de l 'orient , et pour ainsi dire les d e r n i è r e s terres de notre h é m i 
s p h è r e , sont p e u p l é e s d'hommes t rès -g ross ie r s . Le pè re Gobiendi t qu avant l ' a r r i vée 
des E u r o p é e n s i ls n'avaient jamais v u de feu ; que cet é l é m e n t si nécessa i r e leur 

é ta i t e n t i è r e m e n t i n c o n n u ; qu' i ls ne furen t jamais si surpris que quand ils en v i r en t 

pour la p r e m i è r e fois, lorsque Magellan descendit dans l 'une de leurs î les . I l s ont lo 

te int b a s a n é , mais cependant moins b r u n et plus clair que celui des habitants des P h i 
l ippines : i ls sont plus forts et plus robustes que les E u r o p é e n s ; leur tai l le est haute, 

et leur corps est b ien p r o p o r t i o n n é , quoiqu' i ls ne se nourrissent que de racines, do 

f ru i t s et de poissons. I l s ont tant d 'embonpoint qu' i ls en paraissent enf lés : mais 

cet embonpoint ne les e m p ê c h e pas d ' ê t r e souples et agiles. Us v iven t longtemps, 

et ce n'est pas une chose extraordinaire que de vo i r chez eux des personnes ù."> es 

d é c e n t ans, et cela sans avoir jamais é té malades. Gemelli Carreri di t que les habi

tants de ces î les sont tous d'une figure gigantesque, d'une grosse corpulence et 

d'une grande force; qu' i ls peuvent a i s é m e n t lever sur leurs é p a u l e s u n poids de 
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cinq cents livres. I ls ont pour la plupart les cheveux crépus , le nez gros, de grands 
yeux, et la couleur du visage comme les Indiens. Les habitants de Guan, l'une de 
ces î les, ont les cheveux noirs et longs, les yeux n i trop gros n i trop petits, le nez 
grand, les lèvres grosses, les dents assez blanches, le visage long, l 'air féroce : i ls 
sont t r è s - robus t e s et d'une taille for t avantageuse : on di t m ê m e qu'ils ont j u s q u ' à 
sept pieds de hauteur. 

Au m i d i des îles Mariannes et à l 'orient des îles Moluques, on trouve la terre des 
Papous et la Nouvel le -Guinée , qu i paraissent être les parties les plus mér id iona l e s 
des terres australes. Selon Argensola, ces Papous sont noirs comme les Gafres : 
i ls ont les cheveux crépus , le visage maigre et for t désagréable , et parmi ce peuple 
si noir on trouve quelques gens qui sont aussi blancs et aussi blonds que les Al le 
mands : ces blancs ont les yeux t rès- fa ibles et t rès-dél icats . On trouve dans la rela
t ion de l a navigation australe de Le Maire, une description des habitants de cette 
cont rée , dont je vais rapporter les principaux traits. Selon ce voyageur, ces peuples 
sont fort noirs, sauvages et brutaux ; ils portent des anneaux aux deux oreilles, 
aux deux narines, et quelquefois aussi à la cloison du nez, et des bracelets de 
nacre de perle au-dessus des coudes et aux poignets, et i ls se couvrent la tête d'un 
bonnet d ecorce d'arbre peinte de différentes couleurs : ils sont puissants et bien 
p ropor t i onnés dans leur taille ; ils ont les dents noires, assez de barbe, et les che
veux noirs, courts et c répus , qui n'approchent cependant pas autant de la laine que 
ceux des nègres ; ils sont agiles à la course ; ils se servent de massues et de lances, 
de sabres et d'autres armes faites de bois dur, l'usage du fer leur é t an t inconnu; ils 
se servent aussi de leurs dents comme d'armes offensives, et mordent comme les 
chiens. I l s mangent du béte l et du piment mêlés avec de la chaux, qu i leur sert 
aussi à poudrer leur barbe et leurs cheveux. Les femmes sont affreuses : elles ont de 
longues mamelles qu i leur tombent sur le n o m b r i l , le ventre e x t r ê m e m e n t gros, 
les jambes for t menues, les bras de m ê m e , des physionomies de singe, de vilains 
traits, etc. Dampier di t que les habitants de l'île de S'abala dans la Nouvelle-Guinée 
sont une sorte d'Indiens for t ba sanés , qu i ont les cheveux noirs et longs, et qui par 
les m a n i è r e s ne diffèrent pas beaucoup de ceux de l 'île de Mindanao et des autres 
naturels de ces îles orientales; mais qu'outre ceux- là , qu i paraissent ê t re les p r in 
cipaux de l 'île, i l y a aussi des nègres , et que ces nèg re s de la Nouvel le-Guinée ont 
les cheveux crépus et co tonnés ; que les habitants d'une autre î le qu ' i l appelle 

Garret-Denijs sont noirs, vigoureux et bien tai l lés ; qu'i ls ont la tê te grosse et ronde, 

les cheveux fr isés et courts ; qu'ils les coupent de di f férentes m a n i è r e s , et les te i 
gnent aussi de différentes couleurs, de rouge, de blanc, de jaune; qu'ils ont le v i 
sage rond et large avec u n gros nez plat ; que cependant leur physionomie ne serait 

pas absolument désagréable s'ils ne se dé f igura ien t pas le visage par une espèce de 
cheville de la grosseur d 'un doigt et longue de quatre pouces, dont ils traversent 

les deux narines, en sorte que les deux bouts touchent à l'os des joues ; qu ' i l ne 
pa ra î t qu 'un petit b r i n de nez autour de ce bel ornement ; et qu'ils ont aussi de gros 
trous auxwei l les , où ils mettent des chevilles comme au nez. 
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Les habitants de la Nouvel le-Hollande, q u i est à 16 d e g r é s l o minutes de l a t i 

tude m é r i d i o n a l e et au m i d i de T imor , sont p e u t - ê t r e les gens du monde les plus 

m i s é r a b l e s , et ceux de tous les humains q u i approchent lo plus des brutes ; i ls 

sont grands, droits et menus; i ls ont les membres longs et dé l iés , la t è t e grosse, 

le f r o n t rond , les sourcils épais . Leurs p a u p i è r e s sont toujours à demi f e r m é e s : 

i ls prennent cette habi tude dès leur enfance, pour garantir leurs yeux des m o u 

cherons q u i les incommodent beaucoup; et comme ils n 'ouvrent j amais les yeux, 

i ls ne sauraient vo i r de l o i n , à m'oins qu' i ls ne l èven t la t ê t e , comme s'ils voulaient 
regarder quelque chose au-dessus d'eux. I l s ont le nez gros, les l èv res grosses et 

la bouche grande. I l s s'arrachent apparemment les deux dents d u devant de la 

m â c h o i r e s u p é r i e u r e ; car elles manquent à tous, tant aux hommes qu'aux femmes, 

aux jeunes et aux vieux. I l s n 'ont po in t de barbe, leur visage est long , d 'un as

pect t r è s - d é s a g r é a b l e , sans u n seul t ra i t qu i puisse plaire. Leurs cheveux ne sont 

pas longs et lisses comme ceux de presque tous les Indiens ; mais i ls sont courts, 

noirs et c r é p u s comme ceux des n è g r e s . Leur peau est noire comme celle des n è 

gres de G u i n é e . I l s n 'ont point d'habits, mais seulement u n morceau d ' écorce 

d'arbre a t t a c h é au m i l i e u du corps en forme de ceinture, avec une po ignée d'herbes 

longues au mi l i eu . I l s n 'ont po in t de maisons; i ls couchent à l 'a i r sans aucune 

couverture, et n 'ont pour l i t que la terre : i ls demeurent en troupes de v ing t ou 

trente, hommes, femmes et enfants, tou t cela pê l e -mê le . Leur unique nour r i tu re 

est u n petit poisson qu' i ls prennent en faisant des r é se rvo i r s de pierre dans de 

petits bras de mer ; i ls n 'ont n i pain, n i grains, n i l é g u m e s , etc. 

Les peuples d 'un autre côté de la Nouvel le-Hollande, à 22 ou 23 degrés de lat i tude 

sud, semblent ê t r e de la m ê m e race que ceux dont nous venons de parler : ils sont 

e x t r ê m e m e n t laids ; i ls ont de m ê m e le regard de travers, la peau noire, les che

veux c r é p u s , le corps grand et dél ié . 

I l p a r a î t par toutes ces descriptions, que les îles et les cô tes de l ' océan I n d i e n 

sont p e u p l é e s d'hommes t r è s - d i f f é r e n t s entre eux. Les habitants de Malaca, de 

Sumatra et des î les Nicobar, semblent t i rer leur origine des Indiens de la pres

qu ' î l e de l ' I nde ; ceux de Java, des Chinois, à l 'exception de ces hommes blancs et 

blonds qu 'on appelle Chacrelas, q u i doivent venir des E u r o p é e n s ; ceux des îles 

Moluques paraissent aussi venir , pour la p lupar t , des Indiens de la p r e squ ' î l e : 

mais les habitants de l ' î le de T imor , q u i est la plus voisine de la Nouvel le -Hol

lande, sont à peu p r è s semblables aux peuples de cette c o n t r é e . Ceux de l ' î le F o r 

mose et des î les Mariannes se ressemblent par la hauteur de la tail le, la force et 

les t rai ts ; i l s paraissent former une race à part , d i f f é ren te de toutes les autres q u i 

les avoisinent. Les Papous et les autres habitants des terres voisines de la N o u 

v e l l e - G u i n é e sont de vrais noirs, et ressemblent à ceux d 'Af r ique , quoiqu ' i ls en 

soient prodigieusement é lo ignés , et que cette terre soit s épa rée du continent de 

l 'Af r ique par u n interval le de plus de deux m i l l e deux cents lieues de mer. Les 

habitants de la Nouvelle-Hollande ressemblent aux Hottentots. Mais, avant que de 

t i rer des c o n s é q u e n c e s de tous ces rapports, et avant que de raisonner sur ces d i f -
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férences, i l est nécessa i re de continuer notre examen en détai l des peuples de 
l'Asie et de l 'Afr ique . 

Les Mogols et les autres peuples de la presqu ' î le de l 'Inde ressemblent assez aux 
E u r o p é e n s par la taille et par les traits ; mais i ls en di f fèrent plus ou moins par la 
couleur. Les Mogols sont ol ivâtres , quoiqu'en langue indienne Mogol veuille dire 
blanc : les femmes y sont ex t r êmemen t propres, et elles se baignent t r è s - souven t , 
elles sont de couleur ol ivâtre comme les hommes, et elles ont les jambes et les cuisses 
f o r t longues et le corps assez court, ce qu i est le contraire des femmes européennes . 
Tavernier d i t que, lorsqu'on a passé Lahor et le royaume de Cachemire, toutes 
les femmes du Mogol naturellement n'ont."point de po i l en aucune partie du corps, 

et que les hommes n'ont que t r è s - p e u de barbe. Scion Thévenot , les femmes m o -
goles sont assez fécondes , quoique t r è s -chas t e s ; elles accouchent aussi, fo r t a i sé 
ment, et où en voi t quelquefois marcher par la vi l le dès le lendemain qu'elles 
sont accouchées. I l ajoute qu'au royaume de Décan on marie les enfants e x t r ê 
mement jeunes : dès que le mar i a dix ans et la femme hu i t , les parents les 
laissent coucher ensemble, et i l y en a qu i ont des enfants à cet âge ; mais les 
femmes qui ont des enfants de si bonne heure cessent ordinairement d'en avoir 
ap rè s l 'âge de trente ans, et elles deviennent e x t r ê m e m e n t r idées . Parmi ces 
femmes i l y en a qui se font découper la chair en fleurs, comme quand on appl i 
que des ventouses ; elles peignent ces fleurs de diverses couleurs avec du ju s de 
racines, de man iè r e que leur peau pa ra î t comme une étoffe à fleurs. 

Les Bengalais sont plus jaunes que les Mogols; i ls ont aussi des m œ u r s toutes 
d i f f é ren tes : les femmes sont beaucoup moins chastes ; on p r é t e n d m ê m e que de 
toutes les femmes de l 'Inde ce sont les plus lascives. Ou fai t à Bengale u n grand 
commerce d'esclaves mâles et femelles : on y fa i t aussi beaucoup d'eunuques, soit 
de ceux auxquels on n 'ô te que les testicules, soit de ceux à qu i l 'on fa i t l ' ampu
tat ion tout ent ière . Ces peuples sont beaux et bien faits, i ls aiment le commerce et 
ont beaucoup de douceur dans les m œ u r s . Les habitants de la côte de Coromandel 
sont plus noirs que les Bengalais ; ils sont aussi moins civil isés ; les gens du peu
ple vont presque nus. Ceux de la côte de Malabar sont encore plus noirs, i ls ont 
tous les cheveux noirs, lisses et for t longs; ils sont de la tail le des E u r o p é e n s : les 
femmes portent des anneaux d'or au nez. Les hommes, les femmes et les filles se 

baignent ensemble et publiquement dans des bassins au mi l i eu des vil les. Les 
femmes sont propres et bien faites, quoique noires, ou du moins t r è s - b r u n e s ; on 
les marie dès l 'âge de hu i t ans. Les coutumes de ces d i f férents peuples de l 'Inde 
sont toutes for t s ingul ières et m ê m e s bizarres. Les Banians ne mangent de r ien de 
ce qui a eu vie ; ils craignent m ê m e de tuer le moindre insecte, pas m ê m e les poux 
q u i les rongent: ils jettent du riz et des fèves dans les r iv ières pour nour r i r les 
poissons, et des graines sur la terre pour nour r i r les oiseaux et les insectes. Quand 
ils rencontrent u n chasseur ou u n pêcheu r , ils le prient instamment de se dés is ter 
de son entreprise; si l 'on est sourd à leurs pr iè res , i ls offrent de l'argent pour le 

fu s i l et pour les filets ; et quand on refuse leurs offres, i ls t roublent l'eau pour 
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é p o u v a n t e r les poissons, et crient de toute leur force pour faire f u i r le gibier et les 

oiseaux. Les n a ï r e s de Calicut sont des mi l i ta i res q u i sont tous nobles, et q u i n 'ont 

d'autre profession que celle des armes : ce sont des hommes beaux et bien fa i ts , 

quoiqu ' i ls aient le teint de couleur o l ivâ t r e ; i l s ont la ta i l le é levée , et i ls sont har 

dis, courageux et t r è s - a d r o i t s à manier les armes; i l s s'agrandissent les oreilles 

au po in t qu'elles descendent jusque sur les é p a u l e s , et quelquefois plus bas. Ces 

n a ï r e s ne peuvent avoir qu'une femme ; mais les femmes peuvent prendre autant 

de maris q u ' i l l eur p l a î t . Le P è r e Tachard, dans sa let tre au P è r e de L a Chaise, 

d a t é e de P o n d i c h é r i , du 16 févr ie r 1702, d i t que, dans les castes ou t r ibus nobles, 

une femme peut avoir l é g i t i m e m e n t plusieurs maris ; q u ' i l s'en est t r o u v é q u i en 

avaient eu à l a fois j u s q u ' à d ix , qu'elles regardaient comme autant d'esclaves 

qu'elles s ' é t a ien t soumis par leur b e a u t é . Cette l ibe r té d 'avoir plusieurs maris est 

u n p r iv i l ège de noblesse que les femmes de condi t ion fon t va lo i r autant qu'elles 

peuvent : mais les bourgeoises ne peuvent avoir qu ' un m a r i ; i l est v r a i qu'elles 

adoucissent la d u r e t é de leur condi t ion par le commerce qu'elles ont avec les é t r a n 

gers auxquels elles s'abandonnent sans aucune crainte de leurs maris et sans qu' i ls 

osentleur r ien dire. Les m è r e s prost i tuent leurs filles le plus jeunes qu'elles peuvent. 

Ces bourgeois de Calicut ou moucois semblent ê t re d'une autre race que les nobles 

ou n a ï r e s ; car i ls sont, hommes et femmes, plus laids, plus jaunes, plus m a l faits 

et de plus petite ta i l le . I l y a pa rmi les n a ï r e s de certains hommes et de certaines 

femmes q u i ont les jambes aussi grosses que le corps d 'un autre homme : cette 

d i f f o r m i t é n'est po in t une maladie ; elle leur v ient de naissance. I l y en a q u i 

n 'on t qu'une jambe, et d'autres q u i les ont toutes les deux de cette grosseur mons

t rueuse: l a peau de ces jambes est dure et rude comme une ver rue ; avec cela 

i l s ne laissent pas d ' ê t r e f o r t dispos. Cette race d 'homme à grosses jambes s'est 

plus m u l t i p l i é e p a r m i les n a ï r e s que dans aucun autre peuple des Indes : on en 

t rouve cependant quelques-uns ailleurs, et surtout à Ccylan, o ù l 'on d i t que ces 

hommes à grosses jambes sont de la race de saint Thomas. 

Les habitants de Ceylan ressemblent assez à ceux de la côte de Malabar : ils ont 

les oreilles aussi larges, aussi basses et aussi pendantes; ils sont seulement moins 

noirs , quoiqu ' i ls soient cependant fo r t b a s a n é s . I l s ont l 'a i r doux et sont na tu re l 

lement fo r t agiles, adroits et spirituels : i ls ont tous les cheveux t r è s - n o i r s ; les 

hommes les portent f o r t courts. Les gens du peuple sont presque nus; les femmes 

ont le sein d é c o u v e r t ; cet usage est m ê m e assez g é n é r a l dans l ' Inde. I l y a des es

pèces de sauvages dans l ' î le de Ceylan qu 'on appelle Bedas; i ls demeurent dans la 

part ie spetentrionale de l ' î le , et n'occupent qu 'un petit canton. Ces Bcdas semblent 

ê t r e une espèce d'hommes toute d i f f é r en t e de celle de ces climats : i ls habitent u n 

petit pays tout couvert de bois si épa i s , q u ' i l est fo r t d i f f ic i le d'y p é n é t r e r , et i ls 

s'y t iennent s'y bien cachés , qu 'on a de la peine à en d é c o u v r i r quelques-uns. I l s 

sont blancs comme les E u r o p é e n s ; i l y en a m ê m e quelques-uns qu i sont roux . 

I l s ne parlent pas la langue de Ceylan, et leur langage n va aucun rapport avec 

toutes les langues des Indes. I l s n 'ont n i villages, n i maisons, n i communica t ion 
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avec personne. Leurs armes sont l'arc et les flèches, avec lesquelles i ls tuent beau
coup de sangliers, de cerfs, etc. I l s ne font jamais cuire leur viande ; mais i ls la 
confisent dans du mie l , qu'ils ont en abondance. On ne sait pas l 'origine de cette 
nat ion, qui n'est pas fo r t nombreuse, et dont les familles demeurent séparées les 
unes des autres. I l me para î t que ces Bedas de Ceylan, aussi bien que les Chacrelas 
de Java, pourraient bien être de race eu ropéenne , d'autant plus que ces hommes 
blancs et blonds sont en t rès -pe t i t nombre. I l est t rès -poss ib le que quelques 
hommes et quelques femmes eu ropéennes aient été a b a n d o n n é s autrefois dans ces 
î les , ou qu'ils y aient abordé dans u n naufrage, et que, dans la crainte d 'ê t re m a l 
t ra i tés des naturels du pays, ils soient demeurés eux et leurs descendants dans les 
bois et dans les lieux les plus escarpés des montagnes, où ils continuent à mener 
la vie de sauvages, qu i p e u t - ê t r e a ses douceurs lorsqu'on y est a ccou tumé . 

On croit que les Maldivois viennent des habitants de l 'île de Ceylan : cependant 
ils ne leur ressemblent pas, car les habitants de Ceylan sont noirs et mal fo rmés , 
au l ieu que les Maldivois sont bien f o r m é s et p ropor t ionnés , et qu ' i l y a peu de 
dif férence d'eux aux E u r o p é e n s , à l'exception qu'ils sont d'une couleur olivâtre. 
A u reste, c'est u n peuple mêlé de toutes les nations. Ceux qu i habitent du côté du 
nord sont plus civilisés que ceux qu i habitent ces îles au sud : ces derniers ne sont 
pas m ê m e si bien faits, et sont plus noirs. Les femmes y sont assez belles, quoique 
de couleur ol ivâtre ; i l y en a aussi quelques-unes qu i sont aussi blanches qu'en 
Europe : toutes ont les cheveux noirs, ce qu'ils regardent comme une beau té . 
L 'ar t peut bien y contribuer ; car i ls t âchen t de les faire devenir de cette couleur, 
en tenant la tê te rase à leurs filles j u s q u ' à l 'âge de h u i t ou neuf ans. I l s rasent 
aussi leurs ga rçons , et cela tous les h u i t jours : ce qui , avec le temps, leur rend à 
tous les cheveux noirs ; car i l est probable que sans cet usage ils ne les auraient pas 
tous de cette couleur, puisqu'on voit de petits enfants qu i les ont à demi blonds. 
Une autre beau té pour les femmes est de les avoir for t longs et for t épais ; elles se 
frottent la tête et le corps d'huile p a r f u m é e . A u reste, leurs cheveux ne sont jamais 
f r i sés , mais toujours lisses. Les hommes y sont velus par le corps plus qu'on ne 
l'est en Europe. Les Maldivois aiment l'exercice et sont industrieux dans les arts : 
ils sont superstitieux et for t a d o n n é s aux femmes. Elles cachent soigneusement 
leur sein, quoiqu'elles soient extraordinairement débauchées et qu'elles s'abandon
nent for t a i s é m e n t ; elles sont for t oisives et se font bercer continuellement; elles 
mangent à tout moment du bétel , qu i est une herbe for t chaude, et beaucoup 
d'épices à leurs repas. Pour les hommes, ils sont beaucoup moins vigoureux qu ' i l 
ne conviendrait à leurs femmes (1) . 

Les habitants de Cambaie ont le teint gris ou couleur de cendre, les uns plus, les 
autres moins; et ceux qu i sont voisins de la mer sont plus noirs que les autres : 

ceux de Guzarate sont j a u n â t r e s . Les Canarins, qui sont les Indiens de Goa et des 
îles voisines, sont ol ivâtres . 

(1) Voyez les Voyages de Pyrard, pages 120 et 324. 
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Les voyageurs hollandais rapportent que les habitants de Guzarate sont j a u n â 

tres, les uns plus que les autres; qu ' i l s sont de m ê m e ta i l le que les E u r o p é e n s ; 

que les femmes, q u i ne s'exposent que t r è s - r a r e m e n t aux ardeurs d u soleil , sont 

u n peu plus blanches que les hommes, et q u ' i l y en a quelques-unes q u i sont à peu 

p r è s aussi blanches que les Portugaises. 

Mandelslo en par t icul ier d i t que les habitants de Guzarate sont tous b a s a n é s ou 

de couleur o l ivâ t r e plus ou moins foncée , selon le c l ima t o ù i ls demeurent; que 

ceux du côté d u m i d i le sont le plus; que les hommes y sont forts et b ien propor

t i o n n é s , qu ' i l s ont le visage large et les yeux noirs ; que les femmes sont de peti te 

t a i l l e , mais propres et b ien faites ; qu'elles portent les cheveux longs, qu'elles on t 

aussi des bagues aux narines et de grands pendants d'oreilles. I l y a p a r m i eux f o r t 

peu de bossus ou de boiteux. Quelques-uns ont le teint plus c la i r que les autres ; 

mais i l s ont tous les cheveux noirs et lisses. Les anciens habitants de Guzarate 

sont a i sés à r e c o n n a î t r e ; on les dist ingue des autres par leur couleur, q u i est beau

coup plus n o i r e ; i l s sont aussi plus stupides et plus grossiers. 

L a v i l l e de Goa est, comme l ' on sait, le p r inc ipa l é t a b l i s s e m e n t des Portugais 

dans les Indes, et, quoiqu'elle soit beaucoup d é c h u e de son ancienne splendeur, 

elle ne laisse pas d ' ê t r e encore une v i l l e r iche et c o m m e r ç a n t e . C'est le pays d u 

monde où i l se vendait autrefois le plus d'esclaves ; on y t rouvai t à acheter des 

filles et des femmes f o r t belles de tous les pays des Indes ; ces esclaves savent la 

p lupa r t jouer des inst ruments , coudre et broder en perfection. I l y en a de b l a n 

ches, d ' o l i vâ t r e s , de b a s a n é e s , et de toutes couleurs : celles dont les Indiens sont 

le plus amoureux sont les filles cafres de Mozambique, q u i sont toutes noires. 

« C'est, d i t P y r a r d , une chose remarquable entre tous ces peuples indiens, tant 

m â l e s que femeUes, et que j ' a i r e m a r q u é e , que leur sueur ne pue poin t , où les 

n è g r e s d 'Af r ique , tant en deçà qu'en de là le cap de B o n n e - E s p é r a n c e , sentent de 

tel le sorte quand i ls sont échauf fé s , q u ' i l est impossible d'approcher d'eux, tant 

i l s puent et sentent mauvais comme des poireaux verts. » I l ajoute que les femmes 

indiennes aiment beaucoup les hommes blancs d'Europe, et qu'elles les p r é f è r e n t 

aux blancs des Indes et à tous les autres Indiens. 

Les Persans sont voisins des Mogols, et i ls leur ressemblent assez ; ceux surtout 

q u i habitent les parties m é r i d i o n a l e s de la Perse ne d i f f è ren t presque pas des I n 

diens. Les habitants d'Ormus, ceux de la province de Bascie et de Balascie, sont 

t r è s - b r u n s et t r è s - b a s a n é s ; ceux de la province de Chcsmur et des autres parties 

de la Perse, où la chaleur n'est pas aussi grande q u ' à Ormus, sont moins bruns ; et 

enf in ceux des provinces septentrionales .sont assez blancs. Les femmes des î l es 

du golfe Persique sont, au rapport des voyageurs hollandais, brunes ou jaunes, et 

fo r t peu a g r é a b l e s : elles ont le visage large et de v i la ins yeux ; elles ont aussi des 

modes et des coutumes semblables à celles des femmes indiennes, comme celle do 

se passer dans le cartilage du nez des anneaux et une ép ing le d'or au travers de la 

peau du nez p r è s des yeux : mais i l est v ra i que cet usage de se percer le nez pour 

porter des bagues et d'autres joyaux s'est é t e n d u beaucoup plus l o i n ; car i l y a 
"V. v 
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beaucoup de femmes chez les Arabes qui ont une narine percée pour y passer u n 
grand anneau ; et c'est une galanterie chez ces peuples de baiser la bouche de 
leurs femmes à travers ces anneaux, qu i sont quelquefois assez grands pour en

fermer toute la bouche dans leur rondeur. 
X é n o p h o n , en parlant des Perses, d i t qu'ils é ta ient la plupart gros et gras : Mar-

cel l in di t au contraire que de son temps ils é ta ient maigres et secs. Oléar ius , qu i 
f a i t cette remarque, ajoute qu'ils sont aujourd 'hui , comme du temps de ce der
nier auteur, maigres et secs, mais qu' i ls ne laissent pas d 'ê t re forts et robustes : 
selon l u i , i ls ont le teint o l ivât re , les cheveux noirs et le nez aqui l in . Le sang de 
Perse, d i t Chardin, est naturellement grossier : cela se voi t aux Guèbres , qu i sont 
le reste des anciens Perses; ils sont laids, ma l faits, pesants, ayant la peau rude et 
le te int coloré : cela se voit aussi dans les provinces les plus proches de l 'Inde, où 
les habitants ne sont guère moins ma l faits que les Guèbres , parce qu'ils ne s'al
l ien t qu'entre eux. Mais, dans le reste du royaume, le sang persan est p résen te 
ment devenu for t beau, par le m é l a n g e du sang géorgien et circassien ; ce sont les 
deux nations du monde où la nature forme de plus belles personnes : aussi i l n'y 
a presque aucun homme de qua l i t é en Perse qu i ne soit n é d'une m è r e géorgienne 
ou circassienne ; le ro i l u i - m ê m e est ordinairement Géorgien ou Circassien d'ori
gine, du côté maternel ; et comme i l y a u n grand nombre d ' années que ce m é 
lange a c o m m e n c é de se faire, le sexe f é m i n i n est embelli comme l'autre, et les 
Persanes sont devenues fo r t belles et fo r t bien faites, quoique ce ne soit pas au 

poin t des Géorg iennes . Pour les hommes, ils sont c o m m u n é m e n t hauts, droits, 
vermeils, vigoureux, de bon air et de belle apparence. La bonne t e m p é r a t u r e de 
leur cl imat et la sobr ié té dans laquelle on les élève ne contribuent pas peu à leur 
beau té corporelle : i ls ne la tiennent pas de leurs pères ; car, sans le mélange dont 
je viens de parler, les gens de qua l i t é de Perse seraient les plus laids hommes du 
monde, puisqu'ils sont originaires de la Tartarie, dont les habitants sont, comme 
nous l'avons d i t , laids, ma l faits et grossiers : i ls sont, au contraire, fo r t polis, et 
ont beaucoup d'esprit; leur imaginat ion est vive, prompte et f e r t i l e ; leur m é 
moire aisée et féconde ; ils ont beaucoup de disposition pour les sciences et les arts 
l i bé raux et m é c a n i q u e s , i ls en ont aussi beaucoup pour les armes ; ils aiment la 
gloire, ou la van i t é qu i en est la fausse image : leur naturel est p l iant et souple, 
leur esprit facile et i n t r i gan t ; i ls sont galants, m ê m e voluptueux ; ils aiment le 
luxe, la dépense , et ils s'y l iv ren t j u s q u ' à la p rod iga l i t é : aussi n'entendent-ils n i 
l ' économie n i le commerce (1) . 

I l s sont en généra l assez sobres, et cependant i m m o d é r é s dans la quan t i t é de 
f r u i t s qu'ils mangent. I l est fo r t ordinaire de leur vo i r manger u n man de melon, 
c ' es t -à -d i re douze livres pesant ; i l y en a m ê m e q u i en mangent trois ou quatre 
mans : aussi en meur t - i l q u a n t i t é par les excès de f ru i t s . 

On voi t en Perse une grande q u a n t i t é de belles femmes de toutes couleurs; car 

(1) Voyez les Voyages de Chardin ; Amsterdam, i7U ; t. II, p. 34. 



V A R I É T É S DANS L ' E S P È C E H U M A I N E . 411 

les marchands q u i les a m è n e n t de tous les cô tés choisissent les plus belles. Les 

blanches viennent de Pologne, de Moscovie, de Circassie, de Géorg ie et des f r o n 

t i è res de la grande Tartarie ; les b a s a n é e s , des terres d u grand Mogol et de celles 

d u r o i de Golconde et du r o i de Visapour ; et pour les noires, elles viennent de l a 

côte de Mél inde et de celles de la mer Rouge. Les femmes d u peuple ont une s i n 

gul iè re supersti t ion : celles q u i sont s tér i les s ' imaginent que, pour devenir f é 

condes, i l f au t passer sous les corps morts des cr iminels qu i sont suspendus aux 

fourches patibulaires : elles croient que le cadavre d 'un m â l e peut in f lue r , m ê m e 

de l o i n , et rendre une femme capable de faire des enfants. Lorsque ce r e m è d e 

singulier ne leur r éus s i t pas, elles von t chercher les canaux des eaux q u i s ' écou

lent des bains ; elles attendent le temps où i l y a dans ces bains u n grand nombre 

d'hommes : alors elles traversent plusieurs fois l 'eau qu i en sor t ; et lorsque cela 

ne leur réuss i t pas mieux que la p r e m i è r e recette, elles se d é t e r m i n e n t en f in à ava

ler la partie d u p r é p u c e qu 'on retranche dans la circoncision : c'est le souverain 

r e m è d e contre la s t é r i l i t é . 

Les peuples de la Perse, de la Turqu ie , de l 'Arabie , de l ' É g y p t e et de toute la 
Barbarie, peuvent ê t r e r e g a r d é s comme une m ê m e na t ion q u i , dans le temps de 

Mahomet et de ses successeurs, s'est e x t r ê m e m e n t é t e n d u e , a envahi des terrains 
immenses et s'est prodigieusement mê lée avec les peuples naturels de tous ces pays. 

Les Persans, les Turcs, les Maures, se sont pol icés j u s q u ' à u n certain po in t : mais 

les Arabes sont d e m e u r é s pour l a p lupar t dans u n é ta t d ' i n d é p e n d a n c e q u i suppose 

le m é p r i s des lois : i ls v ivent , comme les Tartares, sans r èg le , sans police, et pres

que sans soc ié té ; le l a rc in , le rapt, le brigandage, sont a u t o r i s é s par leurs chefs : i l s 

se fon t honneur de leurs vices, i ls n 'ont aucun respect pour la ve r tu , et de toutes 

les conventions humaines i ls n 'ont admis que celles qu 'ont produites le fanatisme 

et la superstition. 

Ces peuples sont fo r t endurcis au t r ava i l . Us accoutument aussi leurs chevaux à l a 
plus grande fatigue ; i l s ne leur donnent à boire et à manger qu'une seule fois en v i n g t -

quatre heures : aussi ces chevaux sont-i ls t r è s - m a i g r e s ; mais en m ê m e temps i ls sont 

t r è s - p r o m p t s à la course, et pour ainsi dire infatigables. Les Arabes, pour la p lupar t , 

v ivent m i s é r a b l e m e n t ; i ls n 'ont n i pa in n i v i n ; i i s ne prennent pas la peine de c u l t i 

ver la te r re : au l ieu de pa in i ls se nourrissent de quelques graines sauvages qu ' i ls d é 

t rempent et p é t r i s s e n t avec le la i t de leur bé t a i l . I ls ont des troupeaux de chameaux, 

de moutons et de chèv re s , qu ' i ls m è n e n t p a î t r e çà et là dans les l ieux où i l s t rouvent 

de l 'herbe; i ls y plantent leurs tentes qu i sont faites de po i l de c h è v r e , et ils y demeu

rent avec leurs femmes et leurs enfants, j u s q u ' à ce que l 'herbe soit m a n g é e , a p r è s quo i 

i ls d é c a m p e n t pour aller chercher ai l leurs. Avec une m a n i è r e de vivre aussi dure et 

une nour r i tu re aussi simple, les Arabes ne laissent pas d ' ê t r e t r è s - r o b u s t e s et t r è s -

forts ; i ls sont m ê m e d'une assez grande ta i l le et assez bien fa i t s : mais i ls ont lo 

visage et le corps b r û l é s de l 'ardeur du sole i l ; car la p lupar t vont tout nus, ou ne 

portent qu'une mauvaise chemise. Ceux des cô tes de l 'Arabie Heureuse et de l u e 

de Socotora sont plus petits : i ls ont le fe in t couleur de cendre ou f o r t b a s a n é , et 
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i ls ressemblent pour la forme aux Abyssins. Les Arabes Sont dans l'usage de se 
faire appliquer une couleur bleue foncée aux bras, aux lèvres , et aux parties les plus 
apparentes du corps; ils mettent cette couleur par petits points, et la font péné t re r 
dans la chair avec une aiguille faite exprès : la marque est ineffaçable . Cette cou
tume s ingul iè re se trouve chez les nègres qu i ont eu commerce p,vec les Maho-
m é t a n s . 

Chez les Arabes qu i demeurent dans les déser t s sur les f ron t iè res de Tremecen 
et de Tunis, les filles, pour para î t re belles, se font des chiffres de couleur bleue 
sur tout le corps avec la pointe d'une lancette et du v i t r i o l , et les Africaines en font 
autant à leur exemple, mais non pas celles qui- demeurent dans les villes, car 
elles conservent la m ê m e blancheur de visage avec laquelle elles sont venues au 
monde : quelques-unes seulement se peignent une petite fleur ou quelque autre 
chose aux joues, au f ron t ou au menton, avec de la f u m é e de noix de galle et du 
saf ran; ce qu i rend la marque for t noire : elles se noircissent aussi les sourcils (1) . 
L a Boulaye d i t que les femmes des Arabes du déser t ont les mains, les lèvres et le 
menton peints de bleu ; que la plupart ont des anneaux d'or ou d'argent au nez, 
de trois pouces de d i amè t r e : qu'elles sont assez laides, parce qu'elles sont perpé
tuellement au soleil, mais qu'elles naissent blanches; que les jeunes filles sont 
t r è s -agréab les ; qu'elles chantent sans cesse, et que leur chant n'est pas triste 
comme celui des Turques ou des Persanes, mais q u ' i l est bien plus é t r ange , parce 
qu'elles poussent leur haleine de toute leur force, et qu'elles articulent ex t r ême
ment vi te . 

« Les princesses et les dames arabes, d i t un autre voyageur, qu'on m'a mont rées 
par le coin d'une tente, m'ont paru fo r t belles et bien faites : on peut juger par 
celles-ci, et par ce qu'on m'en a d i t , que les autres ne le sont guè re moins ; elles 
sont blanches, parce qu'elles sont toujours à couvert du soleil. Les femmes du com
m u n sont e x t r ê m e m e n t hâlées : outre la couleur brune et basanée qu'elles ont na
turellement, je les ai t rouvées for t laides dans toute leur figure, et je n 'ai r ien v u 

en elles que les ag rémen t s ordinaires qui accompagnent une grande jeunesse. Ces 

femmes se piquent les lèvres avec des aiguilles, et mettent par-dessus de la poudre 
à canon mêlée avec du fiel de bœuf , qui pénè t re la peau et les rend bleues et 
livides pour tout le reste de leur vie ; elles fon t de petits points de la m ê m e 

façon aux coins de leur bouche, aux côtés du menton et sur les joues; elles 
noircissent le bord de leurs paup iè res d'une poudre noire composée avec de 

la tut ie, et t i rent une ligne de ce noir au dehors du coin de l 'œil pour le faire 

para î t re plus fendu; car, en généra l , la principale b e a u t é des femmes de l 'O
rient est d'avoir de grands yeux noirs, bien ouverts et relevés à fleur de tê te . Les 

Arabes expriment la beau té d'une femme en disant qu'elle a les yeux d'une gazelle : 

toutes leurs chansons amoureuses ne parlent que des yeux noirs et des yeux de 
gazelle, et c'est à cet animal qu'ils comparent toujours leurs maî t resses . Ef îec t ive-

0) Voyez l'Afrique deMarmol, tome I , pago 83. 
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ment i l n ' y a r i en de si j o l i que ces gazelles ; on vo i t surtout en elles une certaine 

crainte innocente q u i ressemble f o r t à la pudeur et à la t i m i d i t é d'une jeane f i l l e . 

Les dames et les nouvelles m a r i é e s noircissent leurs sourcils et les f o n t jo indre sur 

le m i l i e u du f r o n t ; elles se piquent aussi les bras et les mains , f o rman t plusieurs 

sortes de figures d 'animaux, de fleurs, etc. ; elles se peignent les ongles d'une cou

leur rougeâ t r e , et les hommes peignent aussi de la m ô m e couleur les crins et la 

gueue de leurs chevaux; elles ont les oreilles pe rcées en plusieurs endroits avec au

tant de petites boucles et d'anneaux; elles portent des bracelets aux'bras et aux 

jambes (1) . » 

A u reste, tous les Arabes sont ja loux de leurs femmes; et quoiqu ' i ls les a c h è 

tent ou qu ' i l s les e n l è v e n t , i l s les t rai tent avec douceur, et m ê m e avec quelque 

respect. 

Les Egyptiens, q u i sont si voisins des Arabes, q u i ont la m ê m e re l ig ion , et q u i 

sont, comme eux, soumis à la domina t ion des Turcs, ont cependant des coutumes 

f o r t d i f fé ren tes de celles des Arabes : par exemple, dans toutes les vi l les et villages 

le long du N i l , on trouve des fi l les des t inées aux plaisirs des voyageurs, sans qu' i ls 

soient ob l igés de les payer; c'est l'usage d'avoir des maisons d ' hosp i t a l i t é toujours 

remplies de ces f i l les , et les gens riches se fon t en mourant u n devoir de p i é t é de 

fonder ces maisons et de les peupler de fi l les qu' i ls fon t acheter dans cette vue cha

r i table . Lorsqu'elles accouchent d 'un g a r ç o n , elles sont obl igées de l 'é lever j u s q u ' à 

l ' âge de t ro is ou quatre ans, a p r è s quoi elles le portent au pa t ron de la maison 

ou à ses h é r i t i e r s , q u i sont obliges de recevoir l 'enfant , et q u i s'en servent dans la 

suite comme d 'un esclave : mais les petites f i l les restent toujours avec leurs m è r e s , 

et servent ensuite à les remplacer. Les Egyptiennes sont f o r t brunes; elles ont les 

yeux v i f s , leur ta i l le est au-dessous de la m é d i o c r e , la m a n i è r e dont elles sont 

v ê t u e s n'est po in t du tout ag réab le , et leur conversation est f o r t ennuyeuse. A u 

reste elles fon t beaucoup d'enfants, et quelques voyageurs p r é t e n d e n t que la f é c o n 

d i t é occas ionnée par l ' inondat ion du N i l ne se borne pas à la terre seule, mais 

qu'elle s ' é tend aux hommes et aux animaux : i ls disent qu'on vo i t , par une e x p é 

rience q u i ne s'est jamais d é m e n t i e , que les eaux nouvelles rendent les femmes 

fécondes , soit qu'elles en boivent, soit qu'elles se contentent de s'y baigner; que 

c'est dans les premiers mois qu i suivent l ' inondat ion , c ' e s t - à -d i r e aux mois do 

j u i l l e t et d ' aoû t , qu'elles conço iven t ordinairement, et que les enfants viennent au 

monde dans les mois d ' avr i l et de ma i ; qu ' à l ' égard des animaux, les vaches por 

tent presque toujours deux veaux à la fois, les brebis deux agneaux, etc. On ne sait 

pas t rop comment concilier ce que nous venons de dire de ces b é n i g n e s influences 

du N i l avec les maladies f âcheuses q u ' i l p rodu i t ; car M . Oranger d i t que l 'a i r de 

l 'Egypte est malsain, que les maladies des yeux y sont t r è s - f r é q u e n t e s , et si d i f f i 

ciles à gué r i r , que presque tous ceux q u i en sont a t t a q u é s perdent la vue ; q u ' i l y a 

plus d'aveugles en Egypte qu'en aucun autre pays, et que dans le temps de la crue 

(1) Voyage fait par ordre du roi dans la Palestine, par M. D. L. R., page 260. 
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du N i l la plupart des habitants sont a t taqués de dyssenteries opin iâ t res , causées par 
les eaux de ce fleuve, qui dans ce temps- là sont for t chargées de sels. 

.Quoique les femmes soient c o m m u n é m e n t assez petites en Egypte, les hommes 
sont ordinairement de haute taille. Les uns et les autres sont, géné ra l emen t parlant, 
de couleur ol ivâtre ; et plus on s'éloigne du Caire en remontant, plus les habi 
tants sont basanés , jusque- là que ceux qu i sont aux confins de la Nubie sont pres
que aussi noirs que les Nubiens m ê m e s . Les dé fau t s les plus naturels aux Egyptiens 
sont l 'oisiveté et la poltronnerie; ils ne font presque autre chose tout le jour que 
boire du café, fumer, dormir , ou demeurer oisifs en une place, ou causer dans les 
rues. Ils sont for t ignorants, et cependant pleins d'une v a n i t é r idicule. Les Coptes 
e u x - m ê m e s ne sont pas exempts de ces vices; et quoiqu'ils ne puissent pas nier 
qu'ils n'aient perdu leur noblesse, les sciences, l'exercice des armes, leur propre 
histoire, et leur langue m ê m e , et que d'une nation i l lustre at vaillante ils ne soient 
devenus u n peuple v i l et esclave, leur orgueil va n é a n m o i n s j u s q u ' à mépr i se r les 
autres nations, et à s'offenser lorsqu'on leur propose de faire voyager leurs enfants 

en Europe pour y être élevés dans les sciences et dans les arts. 
Les nations nombreuses qu i habitent les côtes de la Médi ter ranée depuis l 'Egypte 

j u s q u ' à l 'Océan, et toute la profondeur des terres de Barbarie jusqu'au mont Atlas 
et au delà, sont des peuples de dif férente or igine; les naturels du pays, les Arabes, 
les Vandales, les Espagnols, et plus anciennement les Romains et les Egyptiens, ont 
peuplé cette cont rée d'hommes assez di f férents entre eux. Par exemple, les habi

tants des montagnes d'Auress ont u n air et une physionomie di f férente de celle de 
leurs voisins : leur teint, l o in d 'ê t re b a s a n é est au contraire blanc et vermeil , et leurs 
cheveux sont d 'un jaune foncé , au l ieu que les cheveux de tous les autres sont 
noirs ; ce qu i , selon M . Shaw, peut faire croire que ces hommes blonds descendent 
des Vandales, qui , après avoir été chassés , t r o u v è r e n t moyen de se ré tabl i r dans 

quelques endroits de ces montagnes. Les femmes du royaume de T r i p o l i ne res
semblent point aux Egyptiennes, dont elles sont voisines; elles sont grandes, et 
elles font m ê m e consister la b e a u t é à avoir la tai l le excessivement longue : elles se 
font , comme les femmes arabes, des p iqûres sur le visage, principalement aux joues 
et au menton; elles estiment beaucoup les cheveux roux, comme en Turquie, et 
elles font m ê m e peindre en vermi l lon les cheveux de leurs enfants. 

E n généra l les femmes maures affectent toutes de porter les cheveux longs jus
que sur les talons; celles qu i n'ont pas beaucoup de cheveux, ou qu i ne les ont pas 

si longs que les autres, en portent de postiches, et toutes les tressent avec des r u 
bans : elles se teignent le po i l des paup iè res avec de la poudre de mine de p lomb; 
elles trouvent que la couleur sombre que cela donne aux yeux est une beau té s in 

gul ière . Cette coutume est for t ancienne et assez généra le , puisque les femmes 
grecques et romaines se brunissaient les yeux comme les femmes de l 'Orient (1) . 

L a plupart des femmes maures passeraient pour belles, m ê m e en ce pays-ci ; 

(1) Voyages de M. Shaw, tome I , page 382, 
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leurs enfants ont le plus beau teint du monde, et le corps f o r t b lanc : i l est v r a i 

que les g a r ç o n s , q u i sont exposés au soleil , brunissent b i e n t ô t ; mais les filles, q u i 

se t iennent à la maison, conservent leur b e a u t é j u s q u ' à l 'âge de trente ans, qu'elles 

cessent c o m m u n é m e n t d 'avoir des enfants : en r é c o m p e n s e elles en ont souvent à 

onze ans, et se t rouvent quelquefois g r a n d ' m è r e s à v ing t -deux ; et comme elles v i 

vent aussi longtemps que les femmes e u r o p é e n n e s , elles voient ordinairement p l u 

sieurs g é n é r a t i o n s . 
On peut remarquer, en l isant la description de ces d i f f é r e n t s peuples dans Mar-

m o l , que les habitants des montagnes de la Barbarie sont blancs, au l i eu que 

les habi tants des cô tes de la mer et des plaines sont b a s a n é s et t r è s - b r u n s . I l d i t 

e x p r e s s é m e n t que les habitants de Capez, v i l l e du royaume de Tunis sur la Médi

t e r r a n é e , sont de pauvres gens f o r t noirs ; que ceux q u i habitent le l ong de la 

r iv i è r e de Dara, dans la province d'Escure au royaume de Maroc, sont f o r t basa

n é s ; qu'au contraire les habitants de Zarhou et des montagnes de Fez, du cô té d u 

m o n t Atlas , sont f o r t blancs; et i l ajoute que ces derniers sont si peu sensibles au 

f r o i d , qu 'au m i l i e u des neiges et des glaces de ces montagnes i ls s'habillent t r è s -

l é g è r e m e n t , et vont tè te nue toute l ' a n n é e . Et , à l ' éga rd des habitants de la N u m i -

die, i l d i t qu' i ls sont p l u t ô t b a s a n é s que noirs, que les femmes y sont m ê m e assez 

blanches et ont beaucoup d'embonpoint, quoique les hommes soient maigres; mais 
que les habi tants d u Guaden, dans le f o n d de la Numidie , sur les f r o n t i è r e s d u 

S é n é g a l , sont p l u t ô t noirs que b a s a n é s , au l i eu que dans la province de Dara les 

femmes sont belles, f r a î c h e s , et que partout i l y a une grande q u a n t i t é d'esclaves 

n è g r e s de l ' u n et de l 'autre sexe. 
Tous les peuples q u i habitent entre le 20° et le 30 e ou le 3o 9 d e g r é de la t i tude 

n o r d dans l 'ancien continent , depuis l 'empire d u Mogol jusqu 'en Barbarie, et m ê m e 

depuis le Gange jusqu 'aux côtes occidentales du royaume de Maroc, ne sont donc 

pas f o r t d i f f é r e n t s les uns des autres, si l ' on excepte les va r i é t é s pa r t i cu l i è r e s occa

s i o n n é e s par le m é l a n g e d'autres peuples plus septentrionaux q u i ont conquis ou 

p e u p l é quelques-unes de ces vastes con t r ée s . Cette é t e n d u e de terre sous les m ê m e s 

p a r a l l è l e s est d 'environ deux m i l l e lieues. Les hommes en g é n é r a l y sont bruns 

et b a s a n é s ; mais i l s sont en m ê m e temps assez beaux et assez bien fai ts . Si nous 

examinons maintenant ceux q u i habitent sous u n c l imat plus t e m p é r é , nous t rouve

rons que les habitants des provinces septentrionales du Mogol et de la Perse, les 

A r m é n i e n s , les Turcs, les G é o r g i e n s , les Mingré l i ens , les Circassiens, les Grecs, et 

tous les peuples de l 'Europe, sont les hommes les plus beaux, les plus blancs et les 

mieux faits de toute la terre, et que quo iqu ' i l y ai t fo r t l o i n do Cachemire en Espa

gne, ou de la Circassie à la France, i l ne laisse pas d'y avoir une s ingu l i è r e ressem

blance entre ces peuples si é lo ignés les uns des autres, mais s i tués à peu p r è s à 

une égale distance de T é q u a t e u r . Les Cachemiriens, d i t Bernier, sont r e n o m m é s 

pour la b e a u t é ; i ls sont aussi bien fai ts que les E u r o p é e n s , et ne t iennent en r ien 

d u visage tar tare ; i ls n 'ont po in t ce nez écaché et ces petits yeux de cochon qu 'on 

' t rouve chez leurs voisins : les femmes sur tout sont t r è s - b e l l e s ; aussi la p lupar t des 
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é t rangers nouveau-venus à la cour du Mogol, se fournissent de femmes cachemi-
riennes, afin d'avoir des enfants qu i soient plus blancs que les Indiens, et qu i 
puissent aussi passer pour vrais Mogols. Le sang de Géorgie est encore plus beau 
que celui de Cachemire : on ne trouve pas un la id visage dans ce pays, et la nature 
y a r é p a n d u sur la plupart des femmes des grâces qu'on ne voi t pas ailleurs. Elles 
sont grandes, bien faites, ex t r êmemen t déliées à la ceinture ; elles ont le visage 
charmant. Les hommes sont aussi for t beaux; ils ont naturellement de l'esprit, et 

ils seraient capables des sciences et des arts; mais leur mauvaise éducat ion les 
rend t r è s - ignoran t s et t rès-vic ieux, et i l n 'y a p e u t - ê t r e aucun pays dans le monde 
où le libertinage et l ' ivrognerie soient à u n si haut point qu'en Géorgie. Chardin 
d i t que les gens d'église, comme les autres, s'enivrent t r è s - s o u v e n t , et tiennent 

chez eux de belles esclaves dont ils font des concubines; que personne n'en est 
scandal i sé , parce que la coutume en est généra le et m ê m e a u t o r i s é e ; et i l ajoute 
que le préfet des capucins l u i a assuré avoir ouï dire au catholicos (on appelle ainsi 

le patriarche de Géorgie) que celui q u i , aux grandes fê tes , comme P â q u e s et Noël, 
ne s'enivre pas en t i è remen t , ne passe pas pour c h r é t i e n et doit ê t re e x c o m m u n i é . 

Avec tous ces vices, les Géorgiens ne laissent pas d 'ê t re civils , humains, graves et 
m o d é r é s ; i ls ne se mettent que t r è s - r a r e m e n t en colère, quoiqu' i ls soient ennemis 
i r réconci l iables lorsqu'ils ont conçu de la haine contre quelqu'un. 

Les femmes, d i t Struys, sont aussi fo r t belles et fo r t blanches en Circassie, et 
elles ont le plus beau teint et les plus belles couleurs du monde; leur f ron t est 
grand et u n i , et, sans le secours de l 'art , elles ont si peu de sourcils, qu'on dira i t 
que ce n'est qu'un f i le t de soie r ecourbé . Elles ont les yeux grands, doux et pleins 
de feu, le nez bien fa i t , les lèvres vermeilles, la bouche riante et petite, et le men
ton comme i l doit ê t re pour achever u n parfait ovale. Elles ont le cou et la gorge 
parfaitement bien faits, la peau blanche comme neige, la tai l le grande et aisée, 
les cheveux du plus beau noir. Elles portent u n petit bonnet d 'étoffe noire, sur 
lequel est a t t aché u n bourrelet de m ê m e couleur : mais ce q u ' i l y a de ridicule, 

c'est que les veuves portent à la place de ce bourrelet une vessie de bœuf ou de 
vache des plus enflées, ce qu i les déf igure merveilleusement. L 'é té les femmes du 

peuple ne portent qu'une simple chemise q u i est ordinairement bleue, jaune, ou 
rouge, et cette chemise est ouverte j u s q u ' à mi-corps. Elles ont le sein parfaitement 

bien fai t . Elles sont assez libres avec les é t r angers , mais cependant fidèles à leurs 
maris, qu i n'en sont point jaloux (1) . 

Tavernier dit aussi que les femmes de la Comanieet de la Circassie sont, comme 
celles de Géorgie, t rès -be l les et t rès -b ien faites ; qu'elles paraissent toujours f r a î 
ches jusqu ' à l'âge de quarante-cinq ou de cinquante ans; qu'elles sont toutes f o r t 
laborieuses, et qu'elles s'occupent souvent des travaux les plus pénibles . Ces peu

ples ont conservé la plus grande l iber té dans le mariage; car, s'il arrive que lo 
mar i ne soit pas content de sa femme et qu ' i l s'en plaigne le premier, le seigneur 

(1) Voyages de Struys, tome I I , page 75. 
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du l i eu envoie prendre la femme et la fa i t vendre, et en donne une autre à l ' homme 

q u i s'en p la in t : et de m ê m e si la femme se p la in t la p r e m i è r e , on la laisse l ibre et 

o n l u i ôte son m a r i . 
Les Mingré l i ens sont, au rapport des voyageurs, t ou t aussi beaux et aussi bien 

fai ts que les Géorg iens et les Circassiens, et i l semble que ces t rois peuples ne 

fassent qu'une seule et m ê m e race d'hommes. 

« I l y a en Mingré l i e , d i t Chardin, des femmes merveilleusement bien faites, 

d 'un air majestueux, de visage et de tai l le admirables; elles ont outre cela u n re

gard engageant q u i caresse tous ceux qu i les regardent. Les moins belles et celles 

q u i sont âgées se fardent g r o s s i è r e m e n t , et se peignent tou t le visage, sourcils, 

joues, f r o n t , nez, men ton : les autres se contentent de se peindre les sourcils; elles 

se parent le plus qu'elles peuvent. Leur habi t est semblable à celui des Persanes ; 

elles portent u n voi le q u i ne couvre que le dessus et le d e r r i è r e de la t è t e . Elles 

on t de l 'espri t ; elles sont civiles et affectueuses, mais en m ê m e temps t r è s - p e r f i 

des, et i l n 'y a point de m é c h a n c e t é qu'elles ne mettent en usage pour se faire des 

amants, pour les conserver ou pour les perdre. Les hommes ont aussi bien des 
mauvaises q u a l i t é s : i ls sont tous élevés au la rc in , i ls l ' é t u d i e n t ; i ls en f o n t leur 

emploi , leur plaisir et leur honneur : i l s content avec une satisfaction e x t r ê m e 
les vols qu'i ls ont fai ts : i ls en sont loués , i ls en t i ren t leur plus grande gloire . 

L'assassinat, le v o l , le mensonge, c'est ce qu ' i ls appellent de belles actions. Le 

concubinage, la bigamie, l 'inceste, sont des habitudes vertueuses en Mingré l ie : 

l ' on s'y en lève les femmes les uns aux autres ; on y prend sans scrupule sa tante, 

sa n ièce , la tante de sa femme ; on é p o u s e deux ou trois femmes à la fois , et cha

c u n entretient autant de concubines q u ' i l veut . Les maris sont t r è s -peu j a loux ; 

et, quand u n homme prend sa femme sur le f a i t avec son galant, i l a le dro i t de 

le contraindre à payer u n cochon, et d 'ordinaire i l ne prend pas d'autre vengeance ; 

le cochon se mange entre eux trois . Us p r é t e n d e n t que c'est une t r è s - b o n n e et t r è s -

louable coutume d'avoir plusieurs femmes et plusieurs concubines, parce qu 'on 

engendre beaucoup d'enfants qu 'on vend argent comptant, et qu 'en é c h a n g e pour 

des hardes ou pour des vivres. » 

A u reste ces esclaves ne sont pas f o r t chers : car les hommes âgés depuis v i n g t -

c inq ans j u s q u ' à quarante ne c o û t e n t que quinze é c u s ; ceux q u i sont plus âgés , 

h u i t ou d ix ; les belles f i l les d'entre treize et d i x - h u i t ans, v i n g t é cus , les autres 

m o i n s ; les femmes, douze é c u s ; et les enfants, t rois ou quatre. 

Les Turcs, q u i a c h è t e n t u n t r è s - g r a n d nombre de ces esclaves, sont u n peuple 

c o m p o s é de plusieurs autres peuples; les A r m é n i e n s , les G é o r g i e n s , les Turcomans, 

se sont m ê l é s avec les Arabes, les É g y p t i e n s , et m ê m e avec les E u r o p é e n s dans le 

temps des croisades. I l n'est donc g u è r e possible de r e c o n n a î t r e les habitants na

turels de l 'Asie Mineure, de la Syrie et du reste de la T u r q u i e ; tout ce qu 'on peut 

dire , c'est qu'en g é n é r a l les Turcs sont des hommes robustes et assez bien faits : i l 

est m ê m e assez rare de t rouver p a r m i eux des bossus et des boiteux. Les femmes 

sont ordinairement belles, b ien faites et sans d é f a u t s ; elles sont fo r t blanches, 
v . 53 
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parce qu'elles sortent fo r t peu, et que, quand elles sortent, elles sont toujours 

voilées. 
I l n 'y a femme de laboureur ou de paysan en Asie, di t Belon, q u i n 'ai t le teint 

frais comme une rose, la peau délicate et blanche, si polie et si bien tendue qu ' i l 
semble toucher du velours. Elles se servent de terre de Chio, qu'elles d é t r e m p e n t 
pour en faire une espèce d'onguent dont elles se frot tent tout le corps en entrant au 
bain, aussi bien que le visage et les cheveux. Elles se peignent aussi les sourcils 
en noir, d'autres se les font abattre avec du rusma et se font de faux sourcils avec 
de la teinture noi re : elles les font en forme d'arc et élevés en croissant. Cela est 

beau à voir de lo in , mais l a id lorsqu'on regarde de près . Cet usage est pourtant de 
toute anc i enne t é . » 

I l ajoute que les Turcs, hommes et femmes, ne portent de po i l en aucune partie 
du corps, excepté les cheveux et la barbe ; qu'ils se servent du rusma pour l 'ô tcr ; 
qu'ils m ê l e n t moi t ié autant de chaux vive qu ' i l y a de rusma, et qu'ils d é t r e m p e n t 

le tout dans de l'eau ; qu'en entrant dans le bain on applique cette pommade, 
qu'on la laisse sur la peau à peu près autant de temps qu ' i l en faut pour cuire u n 
œuf. Dès que l 'on commence à suer dans ce bain chaud, le po i l tombe de l u i - m ê m e 
en le lavant seulement d'eau chaude avec la main , et la peau demeure lisse et polie, 
sans aucun vestige de poi l (1). I l d i t encore qu ' i l y a en Egypte un petit arbrisseau 
n o m m é alcanno, dont les feuilles desséchées et mises en poudre servent à teindre 
en jaune; les femmes de toute la Turquie s'en servent pour se teindre les mains, les 
pieds et les cheveux en couleur jaune ou rouge : ils teignent aussi de la m ê m e cou

leur les cheveux des petits enfants, tant mâ le s que femelles, et les crins de leurs 
chevaux (2) . 

Les femmes turques se mettent de la tut ie b rû l ée et p r épa rée dans les yeux pour 
les rendre plus noirs; elles se servent pour cela d 'un petit p o i n ç o n d'or ou d'argent 
qu'elles moui l lent de leur salive pour prendre cette poudre noire et la passer dou

cement entre leurs paupiè res et leurs prunelles. Elles se baignent aussi t r è s - s o u v e n t ; 
elles se parfument tous les jours, et i l n 'y a r ien qu'elles ne mettent en usage pour 
conserver ou pour augmenter leur beau té . On p ré t end cependant que les Persanes 
se recherchent encore plus sur la p ropre té que les Turques. Les hommes sont aussi 
de di f férents goûts sur la b e a u t é ; les Persans veulent des brunes, et les Turcs des 
rousses. 

On a p r é t endu que les Juifs, qu i tous sortent originairement de la Syrie et de la 
Palestine, ont encore aujourd 'hui le teint b r u n comme ils l 'avaient autrefois : mais, 
•comme le remarque for t bien Misson, c'est une erreur de dire que tous les Juifs 

sont b a s a n é s ;cela n est vra i que des Juifs portugais. Ces g e n s - l à se mariant tou 

jours les uns avec les autres, les enfants ressemblent à leurs père et mère , et leur 

teint b run se pe rpé tue aussi, avec peu de d iminu t ion , partout où i ls habitent, m ê m e 

(1) Observations de Pierre Belon, page 198. 
{Ijldcm, p. 136. 
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dans les pays du N o r d ; mais les Juifs allemands, comme, par exemple, ceux de 

Prague, n 'ont pas le te int plus b a s a n é que tous les.autres Al lemands . 

A u j o u r d ' h u i les habitants de la J u d é e ressemblent aux autres Turcs, seulement 

i l s sont plus bruns que ceux de Constantinople ou des cô te s de la mer Noi re ; comme 

les Arabes sont aussi plus bruns que les Syriens, parce qu ' i ls sont plus m é r i 

dionaux. 

I l en est de m ê m e chez les Grecs ; ceux de la partie septentrionale de la Grèce sont 

f o r t blancs; ceux des î l es ou des provinces m é r i d i o n a l e s sont bruns. G é n é r a l e m e n t 

parlant , les femmes grecques sont encore plus belles et plus vives que les Turques, 

et elles ont de plus l'avantage d'une beaucoup plus grande l i b e r t é . Gemelli Carrer i 

d i t que les femmes de l ' î le de Chio sont blanches, belles, vives et f o r t f a m i l i è r e s 

avec les hommes; que les f i l les voient les é t r a n g e r s f o r t l ibrement , et que toutes 

ont la gorge e n t i è r e m e n t d é c o u v e r t e . I l d i t aussi que les femmes grecques ont les 

plus beaux cheveux d u monde, surtout dans le voisinage de Constantinople; mais 

i l remarque que ces femmes, dont les cheveux descendent jusqu 'aux talons, n 'on t 

pas les t rai ts aussi r égu l i e r s que les autres Grecques. 

Les Grecs regardent comme une t r è s - g r a n d e b e a u t é dans les femmes d'avoir de 

grands et de gros yeux, et les sourcils fo r t é levés , et i ls veulent que les hommes les 

aient encore plus gros et plus grands. On peut remarquer dans tous les bustes an

tiques, les méda i l l e s , etc., des anciens Grecs, que les yeux sont d'une grandeur ex
cessive en comparaison de celle des yeux dans les bustes et les méda i l l e s romaines. 

Les habitants des î les de l 'Arch ipe l sont presque tous grands nageurs et t r è s -

bons plongeurs. T h é v e n o t d i t qu' i ls s'exercent à t i rer les é p o n g e s d u fond de l a 

mer, et m ê m e les hardes et les marchandises des vaisseaux qu i se perdent, et que 

dans l ' î le de Samos on ne marie pas les g a r ç o n s qu' i ls ne puissent plonger sous 

l'eau à h u i t brasses au moins ; Daper d i t v ing t brasses ; et i l ajoute que dans que l 

ques î les , comme dans celle de Nicarie, i ls ont une coutume assez bizarre, qu i est 

de se parler de l o i n , surtout à la campagne, et que ces insulaires ont la voix si 

for te , qu ' i ls se parlent ordinairement d 'un quart de lieue, et souvent d'une l ieue, 

en sorte que la conversation est c o u p é e par de grands intervalles, l a r é p o n s e n 'ar

r ivan t que plusieurs secondes a p r è s la question. 

Les Grecs, les Napolitains, les Siciliens, les habitants de Corse, de Sardaigne, et 

les Espagnols, é t an t s i tués à peu p rès sous le m ô m e pa ra l l è l e , sont assez sembla

bles pour le te int . Tous ces peuples sont plus b a s a n é s que les F r a n ç a i s , les Anglais , 

les AUemands, les Polonais, les Moldaves, les Circassiens, et tous les autres hab i 

tants du nord de l 'Europe jusqu'en Laponie, o ù , comme nous l 'avons d i t au com

mencement, on t rouve une autre espèce d'hommes. Lorsqu 'on fa i t le voyage d'Es

pagne, on commence à s'apercevoir, dès Bayonne, de la d i f f é r ence de couleur : les 

femmes ont le te int u n peu plus b r u n ; elles ont aussi les yeux plus br i l l an t s . 

Les Espagnols sont maigres et assez pe t i t s , i ls ont la ta i l le f ine , la t è t e belle, les 

traits r égu l i e r s , les yeux beaux, les dents assez bien r a n g é e s : mais i l s ont le t e in t 

jaune et b a s a n é . Les petits enfants naissent f o r t blancs et sont f o r t beaux; mais, en 
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grandissant, leur teint change d'une m a n i è r e surprenante : l 'a ir les jauni t ; lo so
le i l les b rû le , et i l est aisé do reconna î t r e un Espagnol de toutes les autres nations 
eu ropéennes . On a r e m a r q u é que dans quelques provinces d'Espagne, comme aux 
environs de la r ivière de Bidassoa, les habitants ont les oreilles d'une grandeur 
démesu rée . 

Les hommes à cheveux noirs ou bruns commencent à être rares en Angleterre, 
en Flandre, en Hollande et dans les provinces septentrionales de l 'Allemagne ; on 
n'en trouve presque point en Danemarck, en Suède, en Pologne. Selon M. Linnseus, 
les Goths sont de haute tail le ; i ls ont les cheveux lisses, b lond-a rgen té , l ' i r is de 
l 'œi l b l euâ t r e : Golhi corpore proceriore, capillis olbidis redis, oculorum iridibus cinerco-
cœrulescenlibus. Les Finnois ont le corps musculeux et charnu, les cheveux blond-
jaune et longs, l ' i r is de l 'œil jaune foncé : Fennones corpore toroso , capillis flavis pro-
lixis, oculorum iridibus fuscis. 

Les femmes sont for t fécondes en S u è d e ; Puadbeck dit qu'elles y font ordinaire
ment hui t , dix ou douze enfants, et qu ' i l n'est pas rare qu'elles en fassent d ix-hui t , 
v ingt , vingt-quatre, v ingt -hui t et j u s q u ' à trente. I l d i t de plus qu ' i l s'y trouve 
souvent des hommes qui passent cent ans, que quelques-uns vivent j u s q u ' à cent 
quarante ans, et qu ' i l y en a m ê m e eu deux dont l 'un a vécu cent cinquante-six, et 
l 'autre cent soixante-un ans ; mais i l est v ra i que cet auteur est un enthousiaste au 
sujet de sa patrie, et que, selon l u i , la Suède est, à tous égards , le premier pays 
du monde. Cette fécondi té dans les femmes ne suppose pas qu'elles aient plus de 
penchant à l 'amour : les hommes m ê m e sont beaucoup plus chastes dans les pays 
froids que dans les climats m é r i d i o n a u x . On est moins amoureux en Suède qu'en 
Espagne ou en Portugal, et cependant les femmes y font beaucoup plus d'enfants. 
Tout le monde sait que les nations du Nord ont i n o n d é toute l 'Europe, au point que 
les historiens ont appelé le Nord officina genlium. 

L'auteur des Voyages historiques de l'Europe d i t aussi, comme Piudbeck, que les 
hommes vivent ordinairement en Suède plus longtemps que dans la plupart des 
autres royaumes de l'Europe, et qu ' i l en a vu plusieurs qu'on l u i assurait avoir plus 
de cent cinquante ans. I l attribue cette longue durée de la vie des Suédois à la 
sa lubr i té de l 'air de ce climat. I l di t à peu près la m ô m e chose du Danemarck : 
selon l u i , les Danois sont grands et robustes, d 'un teint v i f et coloré , ils vivent 
for t longtemps, à cause de la pu re t é de l 'air qu'ils respirent. Les femmes sont aussi 
for t blanches, assez bien faites et t rès - fécondes . 

Avant le czar Pierre I e r , les Moscovites é ta ien t , di t -on, encore presque barbares; 
le peuple, n é dans l'esclavage, étai t grossier, bruta l , cruel, sans courage et sans 
m œ u r s . I ls se baignaient t r ès - souven t hommes et femmes pêle-mêle dans des é t u -
ves échauffées à u n degré de chaleur insoutenable pour tout autre que pour eux ; 
ils allaient ensuite, comme les Lapons, se jeter dans l'eau froide au sortir de ces 
bains chauds. Ils se nourrissaient fo r t mal ; leurs mets favoris n ' é t a i en t que des 
concombres ou des melons d'Astracan, qu'ils mettaient pendant l 'été confire avec 
de l'eau, de la farine et du sel. I l s se privaient de quelques viandes, comme de 
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pigeons ou de veau, par des scrupules r idicules. Cependant, dès ce t e m p s - l à m ê m e , 

les femmes savaient se mettre du rouge, s'arracher les sourcils, se les peindre, ou 

s'en former d'artificiels ; elles savaient aussi porter des pierreries, parer leurs coif 

fures de perles, se vê t i r d 'é toffes riches et p r éc i euse s . Ceci ne p r o u v e - t - i l pas que 

la barbarie c o m m e n ç a i t à f i n i r , et que leur souverain n va pas eu autant de peine à 

les policer que quelques auteurs ont vou lu l ' i n s inue r? Ce peuple est a u j o u r d ' h u i 

c ivi l isé , c o m m e r ç a n t , curieux des arts et des sciences, a imant les spectacles et les 

n o u v e a u t é s i n g é n i e u s e s . I l ne suffi t pas d 'un grand homme pour faire ces change

ments; i l f au t encore que ce grand homme naisse à propos. 

Quelques auteurs ont d i t que l 'a i r de Moscovie est si bon , q u ' i l n ' y a jamais eu 

de peste: cependant les annales du pays rapportent qu'en 1421, et pendant les six 

a n n é e s suivantes, la Moscovie f u t tel lement aff l igée de maladies contagieuses, que 

la const i tu t ion des habitants et de leurs descendants en f u t a l t é rée , peu d'hommes 

depuis ce temps arr ivant à l 'âge de cent ans, au l i eu qu'auparavant i l y en avait 

beaucoup q u i allaient au delà de ce terme. 

Les Ingriens et les Caré l i ens , q u i habitent les provinces septentrionales de la 

Moscovie, et qu i sont les naturels du pays des environs de P é t e r s b o u r g , sont "des 

hommes vigoureux et d'une const i tu t ion robuste; i ls ont pour la p lupar t des che

veux blancs ou blonds. I l s ressemblent assez aux F innois , et i ls parlent la m ê m e 

langue, q u i n'a aucun rapport avec toutes les autres langues du Nord . 

E n r é f l éch i s san t sur la description historique que nous venons de faire de tous 

les peuples de l 'Europe et de l 'Asie, i l p a r a î t que la couleur d é p e n d beaucoup d u 

c l imat , sans cependant qu 'on puisse dire qu'elle en d é p e n d e n t i è r e m e n t . I l y a 

en effet plusieurs causes q u i doivent in f luer sur la couleur et m ê m e sur la fo rme 

d u corps et des t ra i t s des d i f f é r en t s peuples : l 'une des principales est la n o u r r i 

ture , et nous examinerons dans la suite les changements qu'elle peut occasionner ; 

une autre, q u i ne laisse pas de produire son effet, sont les m œ u r s ou la m a n i è r e 

de v iv re . U n peuple pol icé qu i v i t dans une certaine aisance, qu i est a c c o u t u m é à 

une vie réglée , douce et t ranqui l le , q u i , par les soins d 'un bon gouvernement, 

est à l ' abr i d'une certaine m i s è r e , et ne peut manquer des choses de p r e m i è r e n é 

cess i té , sera, par cette seule raison, c o m p o s é d'hommes plus forts , plus beaux et 

mieux faits qu'une na t ion s a u v a g é e t i n d é p e n d a n t e , où chaque i n d i v i d u , ne t i rant 

aucun secours de la société , est ob l igé de pourvoi r à sa subsistance, de souff r i r 

al ternativement la f a i m ou les excès d'une nour r i tu re souvent mauvaise, de s 'é

puiser de travaux ou de lassitude, d ' é p r o u v e r les rigueurs du c l imat sans pouvoir 

s'en garantir , d'agir en u n mot plus souvent comme an imal que comme homme. 

E n supposant ces deux d i f f é r en t s peuples sous un m ê m e c l imat , on peut croire 

que les hommes de la na t ion sauvage seraient plus b a s a n é s , plus laids, plus petits, 

plus rides que ceux de la na t ion po l icée . S'ils avaient quelque avantage sur ceux-

c i , ce serait par la force ou p l u t ô t par la d u r e t é de leur corps ; i l pourra i t se fairo 

aussi qu ' i l y e û t dans cette na t ion sauvage beaucoup moins de bossus, de boi teux, 

de sourds, de louches, etc. Ces hommes d é f e c t u e u x v ivent et m ô m e se m u l t i p l i e n t 
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dans une union policée où l 'on se supporte les uns les autres, où le fo r t ne peut 
rien contre le faible, où les quali tés du corps font beaucoup moins que celles de 
l 'esprit ; mais, dans un peuple sauvage, comme chaque ind iv idu ne subsiste, ne 
v i t , ne se défend que par ses qual i tés corporelles, son adresse et sa force, ceux qui 

sont malheureusement nés faibles, défec tueux, ou qu i deviennent i n c o m m o d é s , 

cessent b ien tô t de faire partie de la nation. 
J'admettrais donc trois causes, qu i toutes trois concourent à produire les va

r ié tés que nous remarquons dans les d i f férents peuples de la terre: la première 
est l 'influence du climat ; la seconde, qui t ient beaucoup à la p remière , est la 
nour r i tu re ; et la t ro is ième, qu i t ient peu t -ê t re encore plus à la p remiè re et à la 
seconde, sont les m œ u r s . Mais, avant que d'exposer les raisons sur lesquelles nous 
croyons devoir fonder cette opinion, i l est nécessaire de donner la description des 
peuples de l 'Afr ique et de l 'Amér ique , comme nous avons d o n n é celle des autres 
peuples de la terre. 

Nous avons déjà par lé des nations de toute la partie septentrionale de l 'Afr ique, 
depuis la mer Méditerranée jusqu'au t ropique; tous ceux qu i sont au delà du t ro
pique, depuis la mer Rouge j u s q u ' à l 'Océan, sur une largeur d'environ cent ou cent 

cinquante lieues, sont encore des espèces de Maures, mais si ba sanés qu'ils pa
raissent presque tout noirs : les hommes surtout sont e x t r ê m e m e n t bruns; les 
femmes sont un peu plus blanches, bien faites et assez belles. I l y a parmi ces 
Maures une grande q u a n t i t é de m u l â t r e s qui sont encore plus noirs qu'eux, parce 
qu'ils ont pour mères des Négresses que les Maures achè ten t , et desquelles ils ne 
laissent pas d'avoir beaucoup d'enfants. A u delà de cette é tendue de terrain, sous 
le 17e ou le 18= degré de latitude nord, et au m ê m e para l lè le , on trouve les Nègres 
du Sénégal et ceux de la Nubie, les uns sur la mer Océane, et les autres sur la mer 
Rouge; et ensuite tous les autres peuples de l 'Afr ique qui habitent depuis ce 188 de
gré de latitude sud sont noirs, à l'exception des É th iop iens ou Abyssins. I l paraî t 
donc que la port ion du globe qui est dépar l ie par la nature à cette race d'hommes 

est une é tendue de terrain para l lè le à l ' équa teur , d 'environ neuf cents lieues de 
largeur sur une longueur bien plus grande, surtout au nord de l ' équa teu r ; et avr 
delà des 18'- ou 20' degrés de latitude sud, les hommes ne sont plus des Nègres, 
comme nous le dirons en parlant des Cafres et des Hottentots. 

On a été longtemps dans l'erreur au sujet de la couleur et des traits du visage 
des Ethiopiens, parce qu'on les a confondus avec les Nubiens leurs voisins, qui 
sont cependant d'une race d i f férente . Marmol d i t que les É th iop iens sont absolu
ment noirs, qu'ils ont le visage large et le nez p la t ; les voyageurs hollandais d i 
sent la m ê m e chose: cependant la vér i té est qu'ils sont d i f férents des Nubiens par 
la couleur et par les traits. La couleur naturelle des Ethiopiens est brune ou o l i 
v â t r e , comme celle des Arabes m é r i d i o n a u x , desquels i ls ont probablement t i ré 
leur origine. I ls ont la taille haute, les traits du visage bien m a r q u é s , les yeux 
beaux et bien fendus, le nez bien fait , les lèvres petites et les dents blanches, 

au l ieu que les habitants do la Nubie ont le nez écrasé , les lèvres grosses et 
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é p a i s s e s , et le visage f o r t no i r . Ces Nub iens , aussi b ien que les Barbarins leurs 

voisins d u côté de l 'occident , sont des espèces de N è g r e s , assez semblables à ceux 

d u Sénégal . 
Les É t h i o p i e n s sont u n peuple à demi p o l i c é ; leurs v ê t e m e n t s sont de toile de 

coton, et les plus riches en ont de soie. Leurs maisons sont basses et m a l bâ t i e s ; 

leurs terres sont f o r t m a l cu l t ivées , parce que les nobles m é p r i s e n t , mal t ra i tent et 

dépou i l l en t , autant qu' i ls le peuvent, les bourgeois et les gens du peuple : i ls de

meurent cependant s é p a r é m e n t les uns des autres dans des bourgades ou des ha

meaux d i f f é r e n t s : la noblesse dans les uns, la bourgeoisie dans les autres, et les 

gens du peuple encore dans d'autres endroits. I l s manquent de sel, et ils l ' a c h è t e n t 

au poids de l 'or . Us aiment assez la viande crue ; et dans les festins, le second ser

vice, qu ' i ls regardent comme le plus dé l i ca t , est en effet de viandes crues. Us no 

boivent point de v i n , quoiqu ' i ls aient des v ignes ; leur boisson ordinaire est fai te 

avec des tamarins, et a un goû t aigrelet. Us se servent de chevaux pour voyager, 

et de mulets pour porter leurs marchandises. I l s ont t r è s - p e u de connaissance des 

sciences et des arts ; car leur langue n'a aucune r èg l e , et leur m a n i è r e d ' éc r i r e est 

t r è s - p e u p e r f e c t i o n n é e ; i l leur faut plusieurs jours pour écr i re une lettre, quoique 

leurs ca rac tè res soient plus beaux que ceux des Arabes. Us ont une m a n i è r e s ingu

l i è re de saluer ; i l s se prennent la m a i n droite les uns aux autres et se la portent 

mutuel lement à la bouche : i ls prennent aussi T é c h a r p e de celui qu ' i ls saluent, 

et i ls se l 'attachent autour d u corps, de sorte que ceux qu 'on salue demeurent 

à m o i t i é nus : car la p lupar t ne portent que cette é c h a r p e avec u n c a l e ç o n de 

coton. 

On t rouve dans la re la t ion d u voyage autour du monde, de l ' a m i r a l Drack, u n 

fa i t q u i , quoique t r è s - e x t r a o r d i n a i r e , ne me pa ra î t pas incroyable . I l y a, d i t ce 

voyageur, sur les f r o n t i è r e s des dése r t s de l 'Ethiopie , u n peuple qu on a a p p e l é 

Acridophages ou mangeurs de sauterelles. I l s sont noirs, maigres, t r è s - l é g e r s à la 

course, et plus petits que les autres. A u printemps, certains vents chauds q u i 

viennent de l 'occident leur a m è n e n t u n nombre i n f i n i de sauterelles. Comme ils 

n 'ont n i bé t a i l n i poissons, i l s sont r é d u i t s à v ivre de ces sauterelles, qu ' i ls ra

massent en grande q u a n t i t é ; i ls les saupoudrent de sel et ils les gardent pour se 

n o u r r i r pendant toute l ' a n n é e . Cette mauvaise nour r i tu re p rodui t deux effets s in 

guliers : le premier est qu ' i ls v ivent à peine j u s q u ' à quarante ans; et le second, 

c'est que, lorsqu' i ls approchent de cet âge , i l s'engendre dans leur chair des i n 

sectes a i lés q u i d'abord leur causent une d é m a n g e a i s o n vive ,e t se mul t ip l i en t en si 

grand nombre, qu'en t r è s - p e u de temps toute icur chair en f o u r m i l l e . I l s com

mencent par leur manger le ventre, ensuite la poi t r ine , et les rongent jusqu 'aux 

os, en sorte que tous ces hommes q u i ne se nourrissent que d'insectes sont à leur 

tour m a n g é s par des insectes. 

Si ce fai t est b ien a v é r é , i l f ou rn i r a i t m a t i è r e à d'amples r é f l ex ions . 

I l y a de vastes dése r t s de sable en É t h i o p i c , et dans cette grande pointe de terre 

q u i s 'é tend jusqu 'au cap Guardafu i . Ce pays, qu'on peut regarder comme la part ie 
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orientale de l 'Ethiopie, est presque en t iè rement inhab i t é . A u m i d i , l 'Ethiopie est 
bornée par les Bédouins et par quelques autres peuples q u i suivent la lo i maho-
m é t a n e ; ce qui prouve encore que les Ethiopiens sont originaires d'Arabie : ils 
n'en sont en effet séparés que par le dé t ro i t de Babel-Mandeb. I l est donc assez 
probable que les Arabes auront autrefois envahi l 'Ethiopie, et qu'ils en auront 
chassé les naturels du pays, qui auront été forcés de se retirer vers le nord dans 
la Nubie. Ces Arabes se sont m ê m e é tendus le long de la côte de Mél inde; car les 
habitants de cette côte ne sont que basanés , et ils sont m a h o m é t a n s de religion. 
I l s ne sont pas non plus tout à fa i t noirs dans le Zanguebar; la plupart parlent 
arabe et sont vê tus de toile de coton. Ce pays, d'ailleurs, quoique dans la zone 
torride, n'est pas excessivement chaud ; cependant les naturels ont les cheveux 
noirs et c répus comme les Nègres : on trouve m ê m e sur toute cette côte, aussi bien 
qu ' à Mozambique et à Madagascar, quelques hommes blancs, qu i sont, à ce qu'on 
p ré t end , Chinois d'origine, et qu i s'y sont hab i tués dans le temps que les Chinois 
voyageaient dans toutes les mers de l'Orient, comme les E u r o p é e n s y voyagent 
aujourd 'hui . Quoi q u ' i i en soit de cette opinion, qu i me pa ra î t hasa rdée , i l est 
certain que les naturels de cette côte orientale d 'Afr ique sont noirs d'origine, et 
que les hommes basanés ou blancs qu'on y trouve viennent d'ailleurs. Mais, pour 
se former une idée juste des différences qu i se trouvent entre ces peuples noirs, i l 
est nécessa i re de les examiner plus pa r t i cu l i è r emen t . 

I l p a r a î t d'abord en rassemblant les t émoignages des voyageurs, q u ' i l y a autant 
de var ié tés dans la race des noirs que dans celle des blancs ; les noirs ont, comme 
les blancs, leurs Tartares et leurs Circassiens. Ceux do Guinée sont ex t rêmement 
laids et ont une odeur insupportable ; ceux de Sofala et de Mozambique sont beaux, 
et n 'ont aucune mauvaise odeur. I l est donc nécessa i re de diviser les noirs en 
di f férentes races, et i l me semble qu'on peut les r édu i r e à deux principales, celle 
des Nègres et celle des Cafres. Dans la p r emiè re je comprends les noirs de Nubie, 
du Sénégal, du cap Ver t , de Gambie, de Sierra-Leone, de la côte des Dents, de la 
côte d'Or, de celle de Juda, de Bénin , de Gabon, de Loango, de Congo, d 'An
gola et de Benguela, jusqu'au cap Nègre. Dans la seconde, je mets les peuples qui 
sont au delà du cap Nègre j u s q u ' à la pointe de l 'Afr ique , où ils prennent le nom 
de Hultentots, et aussi tous les peuples de la côte orientale de l 'Afr ique , comme ceux 
de la terre de Natal, de Sofala, du Monomotapa, de Mozambique, de Mélinde ; les 

noirs de Madagascar et des îles voisines seront aussi des Cafres, et non pas des 
Nègres . Ces deux espèces d'hommes noirs se ressemblent plus par la couleur que 
par les traits du visage; leurs cheveux, leur peau, l'odeur de leurs corps, leurs 
m œ u r s et leur naturel, sont aussi t rès-d i f férents . 

Ensuite, en examinant en particulier les d i f fé ren ts peuples qu i composent cha
cune de ces races noires, nous y verrons autant de var ié tés que dans les races 
blanches ; et nous trouverons toutes les nuances du b r u n au noir , comme nous 
avons t rouvé dans les races blanches toutes les nuances du b r u n au blanc. 

C o m m e n ç o n s donc par les pays qu i sont au nord d u Sénéga l , et, en suivant 
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toutes les côtes de l ' A f r i q u e , c o n s i d é r o n s que les d i f f é ren t s peuples que les v o y a 

geurs ont reconnus, et desquels ils ont d o n n é quelques descriptions. D'abord i l 

est certain que les naturels des î les Canaries ne sont pas des Nègres , puisque les 

voyageurs assurent que les anciens habitants de ces î les é t a i en t bien faits , d'une 

belle ta i l le , d'une forte complex ion ; que les femmes é t a i e n t belles et avaient les 

cheveux fo r t beaux et f o r t f ins , et que ceux q u i habitaient la partie m é r i d i o n a l e 

de chacune de ces î les é t a i en t plus o l ivâ t res que ceux q u i demeuraient dans la par

t ie septentrionale. Duret , page 72 de la re la t ion de son voyage à L i m a , nous ap

prend que les anciens habitants de l ' î le de Téné r i f f e é t a i en t une nat ion robuste et 

de haute ta i l le , mais maigre et b a s a n é e ; que la p lupar t avaient le nez plat . Ces 

peuples, comme l 'on vo i t , n 'ont r i en de commun avec les Nègres , si ce n'est le nez 

p la t . Ceux q u i habitent dans le continent de l 'A f r ique à la m ê m e hauteur de ces 

î les sont des Maures assez b a s a n é s , mais q u i appartiennent aussi b ien que ces i n 

sulaires, à la race des blancs. 

Les habitants du cap Blanc sont encore des Maures q u i suivent l a l o i m a h o m é t a n e . 

I l s ne demeurent pas longtemps dans u n m ê m e l i e u ; i ls sont errants, comme les 

Arabes, de place en place, selon les p â t u r a g e s qu' i ls y t rouvent pour leur b î t a i l , 

dont le l a i t leur sert de nour r i tu re . I l s ont des chevaux, des chameaux, des b œ u f s , 

des c h è v r e s , des moutons , i ls commercent avec les N è g r e s , qu i leur donnent h u i t 

ou d i x esclaves pour u n cheval, et deux ou t rois pour u n chameau. C'est de ces 

Maures que nous t i rons la gomme arabique; i ls en fon t dissoudre dans le l a i t dont 

i ls se nourrissent, i ls ne mangent que t r è s - r a r e m e n t de la viande, et i ls ne tuent 

g u è r e s leurs bestiaux que quand i ls les voient p r è s de m o u r i r de vieillesse ou do 

maladie. 

Ces Maures s ' é t enden t j u s q u ' à l a r i v i è r e d u Sénéga l , q u i les sépa re d'avec les 

Nègres . Les Maures, comme nous venons de le dire , ne sont que basanes; i ls ha 

bi tent au no rd du fleuve : les Nègres sont au m i d i et sont absolument noirs . Les 

Maures sont errants dans la campagne; les Nègres sont séden ta i r e s et habitent dans les 

villages. Les premiers sont libres et i n d é p e n d a n t s ; les seconds ont des rois qu i les 

tyrannisent , et dont i ls sont esclaves. Les Maures sont assez petits, maigres et do 

mauvaise mine , avec de l 'esprit et d e l à finesse; les Nègres , au contraire, sont 

grands, gros, bien faits , mais niais et sans gén ie . E n f i n , le pays h a b i t é par les Maures 

n'est que du sable si s té r i le , qu'on n 'y trouve de la verdure qu'en t r è s -peu d 'en

dro i t s ; au l i eu que le pays des Nègres est gras, f écond en p â t u r a g e s , en m i l l e t et en 

arbres toujours verts, q u i , à la vé r i t é , ne portent presque aucun f r u i t bon à manger. 

On trouve, en quelques endroits, au nord et au m i d i d u fleuve, une espèce 

d'hommes qu 'on appelle Foules, q u i semblent faire la nuance entre les Maures et 

les Nègres , et pourraient bien n ' ê t r e que des m u l â t r e s produits par le m é l a n g o 

des deux nai ions . Ces Foules ne sont pas tout à fu i t noirs comme les N è g r e s ; mais 

i ls sont bien plus b runs que les Maures, et t iennent le m i l i e u entre les deux; i l s 

sont aussi plus c iv i l i sés que les Nègres . I l s suivent la l o i de Mahomet comme les 

Maures, et r eço iven t assez b ien les é t r a n g e r s . 
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Les îles du cap Ver t sont de m ê m e t o u t e s peuplées de m u l â t r e s venus des premiers 
Portugais qu i s'y é tabl i rent , et des Nègres qu'ils y t r ouvè ren t ; on les appelle Nègres 
couleur de cuivre, parce qu'en effet, quoiqu'ils ressemblent assez aux Nègres par 
les traits, ils sont cependant moins noirs, ou p lu tô t i ls sont j a u n â t r e s . A u reste, ils 
sont bien faits et spirituels, mais fo r t paresseux : ils ne vivent pour ainsi dire que 
de cbasse et de pêche ; i ls dressent leurs chiens à chasser et à prendre des chèvres 
sauvages. I l s font part de leurs femmes et de leurs fi l les aux é t rangers , pour peu 
qu'i ls veulent les payer ; ils donnent aussi, pour des épingles ou d'autres choses de 
pareille valeur, de fo r t beaux perroquets, t rès- fac i les à apprivoiser, de belles co
quilles appelées porcelaines, et m ê m e de l 'ambre gris, etc. 

Les premiers Nègres qu'on trouve sont donc ceux qu i habitent le bord mér id io 
nal du Sénégal . Ces peuples, aussi bien que ceux qu i occupent toutes les terres 
comprises entre cette r ivière et celle de Gambie, s'appellent Jalofes. I ls sont tous fort 
noirs, bien p ropor t i onnés et d'une taille assez avantageuse; les traits de leur visage 
sont moins durs que ceux des autres Nègres; i l y en a, surtout des femmes, qui ont 
des traits fo r t régul iers . I l s ont aussi les m ê m e s idées que nous d e l à beau té ; car ils 
veulent de beaux yeux, une petite bouche, des lèvres p ropor t ionnées et un nez bien 
fa i t ; i l n 'y a que sur le fond du tableau qu'ils pensent d i f f é r emmen t : i l faut que la 
couleur soit t rès -noi re et t r è s - lu i san te . I l s ont aussi la peau t rès-f ine et t r è s -douce , 
et i l y a pa rmi eux d'aussi belles femmes, à la couleur p rès , que dans aucun autre 
pays du monde. Elles sont ordinairement t r è s -b i en faites, t rès-ga ies , t r ès -v ives et 
t rès -por tées à l 'amour : elles ont du goût pour tous les hommes, et par t i cu l iè rement 
pour les blancs, qu'elles cherchent avec empressement, tant pour se satisfaire que 
pour en obtenir quelques p ré sen t s . Leurs maris ne s'opposent point à leur pen
chant pour les é t r a n g e r s , et ils n'en sont jaloux que quand elles ont commerce 
avec des hommes de leur na t ion ; ils se battent m ê m e souvent à ce sujet à coups de 
sabre ou de couteau, au l ieu qu'ils offrent souvent aux é t rangers leurs femmes, 

leurs filles ou leurs s œ u r s , et t iennent à honneur de n 'ê t re pas r e fusés . A u reste, 
ces femmes ont toujours la pipe à la bouche, et leur peau ne laisse pas d'avoir 
aussi une odeur désagréable lorsqu'elles sont échauffées , quoique l'odeur de ces 
Nègres du Sénégal soit beaucoup moins forte que celle des autres Nègres . Elles ai
ment beaucoup à sauter et à danser au b ru i t d'une calebasse, d 'un tambour ou d'un 
chaudron. Tous les mouvements de leurs danses sont autant de postures lascives 
et de gestes indécen t s . Elles se baignent souvent; et elles se l iment les dents pour 
les rendre plus égales. La plupart des f i l les , avant de se marier, se font découper et 
broder la peau de di f férentes figures d'animaux, de fleurs, etc. 

Les Négresses portent presque toujours leurs petits enfants sur le dos pendant 

qu'elles travail lent; quelques voyageurs p r é t e n d e n t que c'est par cette raison que les 
Nègres ont c o m m u n é m e n t le ventre gros et le nez aplati : la m è r e en se haussant et 
baissant par secousses, fa i t donner du nez contre son dos à l 'enfant, qu i , pour éviter 
lecoup se retire en a r r iè re autant qu ' i l le peut, en a v a n ç a n t le ventre. I l s ont tous les 
cheveux noirs et c répus comme de la laine f r isée : c'est aussi par les cheveux et par 
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la couleur qu' i ls d i f fè ren t pr incipalement des autres hommes; car leurs trai ts ne 

sont p e u t - ê t r e pas si d i f f é ren t s de ceux des E u r o p é e n s que le visage tartare l'est d u 

visage f r a n ç a i s . Le P. Dutertre d i t e x p r e s s é m e n t que si presque tous les Nègres sont 

camus, c'est parce que les p è r e s et m è r e s éc r a sen t le nez à leurs enfants, qu ' i ls 

pressent aussi les lèvres pour les rendre plus grosses, et que ceux auxquels on ne 

fa i t n i l 'une n i l 'autre de ces o p é r a t i o n s ont les t ra i ts du visage aussi beaux, le nez 

aussi élevé et les l èv res aussi minces que les E u r o p é e n s . Cependant, ceci ne doi t 
s'entendre que des Nègres du Sénégal , qu i sont de tous les Nègres les plus beaux 

et les mieux fa i ts ; et i l p a r a î t que, chez presque tous les autres peuples n è g r e s , les 

grosses l èv res et le nez large et épa té sont des trai ts d o n n é s par la nature, q u i ont 

servi de m o d è l e à l 'ar t q u i est chez eux en usage d'aplatir le nez et de grossir les 

l èv res à ceux q u i sont n é s avec cette perfect ion de moins. 

Les Négresses sont fo r t f é c o n d e s et accouchent avec beaucoup de fac i l i t é et sans 

aucun secours, les suites de leurs couches ne sont point f â c h e u s e s , et i l ne leur fau t 

qu 'un j o u r ou deux pour se r é t ab l i r . Elles sont t r è s - b o n n e s nourr ices , et elles ont 

une t r è s - g r a n d e tendresse pour leurs enfants ; elles sont aussi beaucoup plus s p i r i 
tuelles et plus adroites que les hommes; elles cherchent m ê m e à se donner des 
vertus, comme celles de la d i sc ré t ion et de la t e m p é r a n c e . Le P. du Jaric d i t que, 
pour s'accoutumer à manger et parler peu, les Négresses Jalofes prennent de l 'eau 

le ma t in , et la t iennent dans leur bouche pendant tout le temps qu'elles s'occupent 

de leurs affaires domestiques, et qu'elles ne la rejettent que quand l 'heure du p re 
mier repas est a r r i vée . 

Les Nègres de l ' î le de Gorée et de la cô te d u cap V e r t sont, comme ceux d u bord 
du Sénégal , bien faits et t r è s - n o i r s ; i ls fon t u n si grand cas de leur couleur, q u i est 

en effet d 'un no i r d ' é b è n e p ro fond et é c l a t a n t , qu' i ls m é p r i s e n t les autres N è g r e s 
qu i ne sont pas aussi noirs, comme les blancs m é p r i s e n t les b a s a n é s . Quoiqu' i ls 

soient forts et robustes, i ls sont t r è s - p a r e s s e u x . Us n 'ont point de b lé , po in t de v i n , 

point de f ru i t s , i l s ne v ivent que de poisson et de m i l l e t ; i ls ne mangent que t r è s -

rarement de la viande ; et quoiqu ' i ls aient fo r t peu de mets à choisir , i l s ne veulent 

po in t manger d herbe, et i ls comparent les E u r o p é e n s aux chevaux, parce qu ' i ls 

mangent de l 'herbe. A u reste ils aiment p a s s i o n n é m e n t l 'eau-de-vie, dont i l s 

s'enivrent souvent; i l s vendent leurs enfants, leurs parents, et quelquefois i ls se 

vendent e u x - m ê m e s , pour en avoir. I l s vont presque nus : l eur v ê t e m e n t ne con

siste que dans une toi le de coton q u i les couvre depuis la ceinture jusqu 'au m i l i e u 

de la cuisse; c'est tout ce que la chaleur du pays leur permet, disent- i ls , de porter 

sur eux. L a mauvaise chè re qu' i ls fon t et la p a u v r e t é dans laquelle ils v ivent , ne 

les e m p ê c h e n t pas d ' ê t r e t r è s - c o n t e n t s et t r è s - g a i s . I l s croient que leur pays est le 

mei l leur et le plus beau c l imat de la terre, qu ' i ls sont e u x - m ê m e s les plus beaux 

hommes de l 'univers, parce qu ' i ls sont les plus noirs ; et si leurs femmes ne mar 

quaient pas du g o û t pour les blancs, i ls en feraient peu de cas à cause de leur 
couleur. 

Quoique les Nègres de Sierra-Leone ne soient pas tou t à f a i t aussi noirs que 



428 DE L'HOMME. 

ceux du Sénégal , ils ne sont cependant pas, comme le di t Struys (tome 1", page 22), 
d'une couleur roussâ t re et basanée ; ils sont, comme ceux de Guinée, d'un noir un 
peu moins foncé que les premiers. Ce qui a pu tromper ce voyageur, c'est que ces 
Nègres de Sierra-Leone et de Guinée se peignent souvent tout le corps de rouge 
et d'autres couleurs; ils se peignent aussi le tour des yeux de blanc, de jaune, de 
rouge, et se font des marques et des raies de différentes couleurs sur le visage; ils 
se font aussi les uns et les autres déchique te r la peau pour y imprimer des figures 
de bêtes ou de plantes. Les femmes sont encore plus débauchées que celles du Sé
néga l : i l y en a u n t r è s - g r a n d nombre qu i sont publiques, et cela ne les déshonore 
en aucune façon . Ces Nègres , hommes et femmes, vont toujours la tê te décou
verte ; ils se rasent ou se coupent les cheveux, qu i sont fo r t courts, de plusieurs 
m a n i è r e s différentes . I ls portent des pendants d'oreilles qu i pèsent j u s q u ' à trois ou 
quatre onces : ces pendants d'oreilles sont des dents, des coquilles, des cornes, 
des morceaux de bois, etc. I l y en a aussi qu i se font percer la lèvre supér ieure 
ou les narines pour y suspendre de pareils ornements. Leur vê t emen t consiste en 
une espèce de tablier fa i t d 'écorce d'arbre, et quelques peaux de singe qu'ils por

tent par-dessus ce tablier ; ils attachent à ces peaux des sonnailles semblables à 
celles que portent nos mulets. I l s couchent sur des nattes de jonc, et ils mangent 
du poisson ou de la viande lorsqu'ils peuvent en avoir ; mais leur principale nour

r i ture sont des ignames ou des bananes. I l s n'ont aucun goût que celui des 
femmes, et aucun désir que celui de ne r ien faire. Leurs maisons ne sont que de 
misé rab les c h a u m i è r e s ; ils demeurent t r è s - s o u v e n t dans des l ieux sauvages et 
dans des terres s tér i les , tandis q u ' i l ne tiendrait qu 'à eux d'habiter de belles val 
lées , des collines agréables et couvertes d'arbres, des campagnes vertes, fertiles, et 
en t recoupées de r ivières et de ruisseaux ag réab l e s ; mais tout cela ne leur fai t au
cun plaisir ; ils ont la m ê m e ind i f fé rence presque sur tout . Les chemins qui con

duisent d 'un l ieu à un autre sont ordinairement deux fois plus longs qu ' i l ne faut : 
ils ne cherchent point à les rendre plus courts ; et, quoiqu'on leur en indique les 

moyens, i ls ne pensent jamais à passer par le plus court ; ils suivent machinale
ment le chemin battu, et se soucient si peu de perdre ou d'employer leur temps, 
qu'ils ne le mesurent jamais. 

Quoique les Nègres de Guinée soient d'une s a n t é ferme et t r è s - b o n n e , rarement 
arrivent-i ls cependant à une certaine vieillesse : u n Nègre de cinquante ans est 

dans son pays u n homme for t v ieux; ils paraissent l ' ê t re dès l 'âge de quarante. 

L'usage p r é m a t u r é des femmes est p e u t - ê t r e la cause de la br ièveté de leur vie : 
les enfants sont si débauchés et si peu contraints par les pè re s et mè re s , que dès 
leur plus tendre jeunesse ils se l ivrent à tou t ce que la nature leur suggère ; rien 
n'est si rare que de trouver dans ce peuple quelque f i l l e q u i puisse se souvenir du 
temps auquel elle a cessé d 'ê t re vierge. 

Les habitants de l'île Saint-Thomas, de l ' î le d 'Anabon, etc., sont des Nègres 
semblables à ceux du continent vo i s in ; ils y sont seulement en bien plus petit 

nombre, parce que les E u r o p é e n s les ont chassés et qu' i ls n 'ont ga rdé que ceux 
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qu ' i ls ont r é d u i t s en esclavage. I l s vont nus, hommes et femmes, à l 'exception d 'an 

petit tabl ier de coton. Madelslo d i t que les E u r o p é e n s q u i se sont h a b i t u é s ou q u i 

s 'habituent actuellement dans cette î le de Saint-Thomas, q u i n'est q u ' à u n d e g r é 
et demi de l ' équa t eu r , conservent leur couleur et demeurent blancs j u s q u ' à la t r o i 

s i è m e g é n é r a t i o n , et i l semble insinuer q u ' a p r è s cela i ls deviennent noirs : mais i l 

ne me p a r a î t pas que ce changement puisse se faire en aussi peu de temps. 

Les Nègres de la cô te de Juda et d'Arada sont moins noirs que ceux du S é n é g a l 

et de G u i n é e , et m ê m e que ceux de Congo. I l s aiment beaucoup la chair de chien 

et la p r é f è r e n t à toutes les autres viandes ; ordinairement la p r e m i è r e pièce de leur 

fes t in est u n chien r ô t i . Le goû t pour la chair de chien n'est pas par t icul ie r aux 

N è g r e s : les sauvages de l ' A m é r i q u e septentrionale et quelques nations tartares ont 

le m ê m e goû t ; on d i t m ê m e qu'en Tartarie on c h â t r e les chiens pour les engrais

ser et les rendre meil leurs à manger (1) . 
Selon Pigafetta, et selon l'auteur du voyage de Draclc, q u i p a r a î t avoir copié m o t 

à m o t Pigafetta sur cet article, les Nègres de Congo sont noirs , mais les uns plus 

que les autres, et moins que les S é n é g a l a i s ; i l s ont pour la p lupar t les cheveux 

noirs et c r é p u s , mais quelques-uns les ont roux. Les hommes sont de grandeur 

m é d i o c r e : les uns ont les yeux bruns, et les autres couleur de vert de mer ; i l s 

n 'ont pas les l èv res si grosses que les autres Nègres et les t ra i ts de leur visage sont 

assez semblables à ceux des E u r o p é e n s . 
I l s ont des usages t r è s - s i n g u l i e r s dans certaines provinces de Congo : par exem

ple, lorsque quelqu 'un meur t à Loango, i l s placent le cadavre sur une e spèce 

d ' a m p h i t h é â t r e é levé de six pieds, dans la posture d ' un homme q u i est assis les 

mains a p p u y é e s sur les genoux; i ls l 'habi l lent de ce qu' i ls ont de plus beau, et en

suite i l s a l lument d u feu devant et de r r i è r e le cadavre : à mesure q u ' i l se de s sèche 

et que les étoffes s ' imbibent , i l s le couvrent d'autres étoffes j u s q u ' à ce q u ' i l soit 

e n t i è r e m e n t de s séché , ap rès quoi i l s le portent en terre avec beaucoup de pompe. 

Dans celle de Mal imba, c'est la femme q u i anobli t le m a r i : quand le r o i meur t et 

q u ' i l ne laisse qu'une fille, elle est m a î t r e s s e absolue du royaume, p o u r v u n é a n 

moins qu'elle ai t at teint l ' âge nubi le . E l l e commence par se mettre en marche 

pour faire le t ou r de son royaume; dans tous les bourgs et villages où elle passe, 

tous les hommes sont obl igés , à son a r r i v é e , de se mettre en haie pour l a recevoir, 

et celui d'entre eux q u i l u i p l a î t le plus va passer la n u i t avec elle : au retour do 

son voyage, elle f a i t veni r celui de tous dont elle a é té le plus satisfaite, et elle 

l ' é p o u s e ; a p r è s quo i elle cesse d'avoir aucun pouvoir sur son peuple, toute l 'auto

r i t é é t an t dès lors d é v o l u e à son m a r i . J'ai t i r é ces faits d'une re la t ion qu i m'a Lté 

c o m m u n i q u é e par M . de L a Brosse, q u i a écr i t les principales choses q u ' i l a re

m a r q u é e s dans u n voyage q u ' i l fit à la côte d 'Angola en 1738. I l ajoute u n fa i t q u i 

n'est pas moins s ingul ier : « Ces N è g r e s , d i t - i l , sont e x t r ê m e m e n t v ind ica t i f s : je 

vais en donner une preuve b ien convaincante. I l s envoient à chaque instant à tous 

(O Nouveaux voyages aux tles ; Paiis, 1722 ; t. IV, page 165. 
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nos comptoirs demander de l'eau-de-vie pour le ro i et pour les principaux du l ieu . ' 
U n jour qu'on refusa de leur en donner, on eut t ou t l i cudc s'en repentir : car tous les 
officiers f r ança i s et anglais ayant fait une partie de pêche dans un petit lac qu i est 
au bord de la mer, et ayant fait tendre une tente sur le bord du lac pour y manger 
leur pêche , comme ils é ta ient à se divert i r sur la f i n du repas, i l v i n t sept à hui t 
Nègres en palanquins qu i é ta ient les principaux de Loango, qu i leur p ré sen tè 
rent la main pour les saluer selon la coutume du pays ; ces Nègres avaient f ro t té 
leurs mains avec une herbe qu i est un poison t r è s - sub t i l , et qu i agit dans l ' instant 
lorsque malheureusement on touche quelque chose ou que l 'on prend du tabac 
sans s 'être auparavant lavé les mains. Ces Nègres réuss i ren t si bien dans leur mau
vais dessein, qu ' i l mouru t sur-le-champ cinq, capitaines et trois chirurgiens, du 
nombre desquels étai t mon capitaine. » 

Lorsque ces Nègres de Congo sentent de la douleur à là tê te ou dans quelque 
autre partie du corps, ils font une légère blessure à l 'endroit douloureux, et ils 
appliquent sur cette blessure une espèce de petite corne percée, au moyen de la

quelle ils sucent, comme avec u n chalumeau, le sang j u s q u ' à ce que la douleur 
soit apaisée. 

Les Nègres du Sénégal , de Gambie, du cap Vert , d'Angola et de Congo, sont d'un 
plus beau noi r que ceux de la côte de Juda, d'Issigny, d'Arada et des lieux circon-
voisins. I ls sont tous bien noirs quand ils se portent b ien; mais leur te int change 
dès qu'ils sont malades : i ls deviennent alors couleur de bistre, ou m ê m e couleur 
de cuivre. On préfère dans nos îles les N è g r e s d'Angola à ceux du cap Ver t pour la 
force du corps; mais ils sentent si mauvais lorsqu'ils sont échauffés , que l 'air des 
endroits par où ils ont passé en est infec té pendant plus d'un quart d'heure. Ceux 
du cap Ver t n'ont pas une odeur si mauvaise, à beaucoup p rè s , que ceux d'Angola, 

et ils ont aussi la peau plus belle et plus noire, le corps mieux fai t , les traits du 
visage moins durs, le naturel plus doux, et la taille plus avantageuse. Ceux de 
Guinée sont aussi t r è s -bons pour le t rava i l de la terre et pour les autres gros ou

vrages. Ceux du Sénégal ne sont pas si fo r t s ; mais ils sont plus propres pour le 
service domestique, et plus capables d'apprendre des mét ie r s . Le P. Charlevoix dit 
que les Sénégalais sont de tous les Nègres les mieux faits, les plus aisés à discipli
ner et les plus propres au service domestique; que les Brambas sont les plus 
grands, mais qu'ils sont fripons ; que les Aradas sont ceux qu i entendent le mieux 
la culture des terres; que les Congos sont les plus petits, qu' i ls sont for t habiles 
pécheurs , mais qu'ils déser ten t a i s émen t ; que les Nagos sont les plus humains, les 
Mondongos les plus cruels, les Mimes les plus réso lus , les plus capricieux et 
les plus sujets à se désespére r ; et que les Nègres créoles , de quelque nation qu'ils 
t i rent leur origine, ne tiennent de leurs pères et mè re s que l 'esprit de servitude et 
la couleur; qu'ils sont plus spirituels, plus raisonnables, plus adroits, mais plus 
f a inéan t s et plus l ibert ins que ceux qu i sont venus d 'Afr ique. I l ajoute que tous les 
Nègres de Guinée ont l'esprit e x t r ê m e m e n t b o r n é , q u ' i l y en a m ê m e plusieurs qui 
paraissent être tout à fa i t stupides; qu'on en voit q u i ne peuvent jamais compter 
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au de là de t ro is , que d ' e u x - m ê m e s i l s ne pensent à r ien , qu'i ls n 'ont po in t de m é 

moire , que le pa s sé leur est aussi i nconnu que l ' avenir ; que ceux q u i ont de l'es

p r i t f on t d'assez bonnes plaisanteries et saisissent assez b ien le r id i cu le ; qu'au 

reste i ls sont t r è s - d i s s i m u l é s , et qu'i ls mourra ient p l u t ô t que de dire leur secret; 

qu ' i l s ont c o m m u n é m e n t le na ture l fo r t doux ; qu ' i ls sont humains , dociles, s i m 

ples, c r é d u l e s , et m ê m e superstitieux ; qu ' i ls sont assez fidèles, assez braves, et 

que, si on voulai t les discipl iner et les conduire, on en fera i t d'assez bons soldats. 

Quoique les N è g r e s aient peu d'esprit, i ls ne laissent pas d'avoir beaucoup de 

sent iment ; i ls sont gais ou m é l a n c o l i q u e s , laborieux ou f a i n é a n t s , amis ou enne

m i s , selon la m a n i è r e dont on les traite. Lorsqu 'on les n o u r r i t bien et qu'on ne les 

ma l t r a i t e pas, i ls sont contents, joyeux, p r ê t s à tout faire, et la satisfaction de leur 

â m e est peinte sur leur visage ; mais, quand on les traite ma l , i ls prennent le cha

g r i n f o r t à c œ u r , et p é r i s s e n t quelquefois de m é l a n c o l i e . Us sont donc for t sensi
bles aux bienfaits et aux outrages, et i ls portent une haine mortel le contre ceux 

q u i les ont m a l t r a i t é s . Lorsqu'au contraire i ls s'affectionnent à u n m a î t r e , i l n ' y a* 

r i en qu ' i ls ne fussent capables de faire pour l u i marquer leur zèle et leur d é v o u e 

ment . Us sont naturel lement compatissants et m ê m e tendres pour leurs enfants, 

pour leurs amis, pour leurs compatriotes, i ls partagent volontiers le peu qu' i ls 

ont avec ceux qu' i ls voient dans le besoin, sans m ê m e les c o n n a î t r e autrement que 

par leur indigence. Us ont donc, comme l 'on vo i t , le c œ u r excellent ; i ls ont le 

germe de toutes les vertus. Je ne puis écr i re leur histoire sans m'a t tendr i r sur leur 

é t a t : ne sont- i ls pas assez malheureux d ' ê t r e r é d u i t s à la servitude, d ' ê t re obl igés 

de tou jours t ravai l ler sans pouvoir jamais r ien a c q u é r i r ? f a u t - i l encore les excéder , 

les f rapper et les t ra i ter comme des animaux ? L ' h u m a n i t é se révol te contre cos 

trai tements odieux que l ' av id i t é du gain a mis en usage, et qu'elle renouvellerait 

p e u t - ê t r e tous les jours , si nos lois n'avaient pas mis u n f r e i n à la b r u t a l i t é des 

m a î t r e s , et r e s se r r é les l imites de la m i s è r e de leurs esclaves. On les force de tra

v a i l ; on leur é p a r g n e la nour r i tu re , m ê m e la plus commune. I l s supportent, d i t -

on, t r è s - a i s é m e n t la f a i m : pour v iv re trois jours i l ne leur faut que la por t ion d 'un 

E u r o p é e n pour u n repas; quelque pev qu' i ls mangent ou qu' i ls dorment, i ls sont 
tou jours é g a l e m e n t durs, é g a l e m e n t for ts au t rava i l . Comment des hommes à qu i 

i l reste quelque sentiment d ' h u m a n i t é peuvent-i ls adopter ces maximes, en faire 

u n p r é j u g é , et chercher à l ég i t imer par ces raisons les excès que la soif de l 'or leur 

f a i t commett re? Mais laissons ces hommes durs; et revenons à notre objet. 

On ne c o n n a î t g u è r e les peuples qu i habitent les côtes et l ' i n t é r i eu r des terres de 

l ' A f r i q u e depuis le cap Nègre jusqu 'au cap des Vol tes ; ce qu i fa i t une é t e n d u e 

d 'environ quatre cents lieues : on sait seulement que ces hommes sont beaucoup 

moins noirs que les autres Nègres , et ils ressemblent assez aux Hottentots, des

quels ils sont voisins du côté du m i d i . Ces Hottentots, au contraire, sont bien con

nus, et presque tous les voyageurs en ont p a r l é : ce ne sont pas des Nègres , mais 

des Cafres qu i ne seraient que b a s a n é s s'ils ne se noircissaient pas la peau avec des 

graisses et des couleurs. M . Kolbe, qu i a fait une description si exacte de e s peu-
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pies, les regarde cependant comme des N è g r e s ; i l assure qu'ils ont tous les che
veux courts, noirs, f r isés et laineux comme ceux des Nègres , et qu ' i l n'a jamais v u 
u n seul Hottentot avec des cheveux longs. Cela seul ne suffit pas, ce me semble, 
pour qu'on doive les regarder comme de v ra i sNègres . D'abord ils en diffèrent abso

lument par la couleur : M . Kolbe d i t qu'ils sont couleur d'olive, et jamais noirs, 

quelque peine qu'ils se donnent pour le devenir. Ensuite i l me para î t assez difficile 
do prononcer sur leurs cheveux, puisqu'ils ne les peignent n i ne les lavent jamais, 
qu'ils les frot tent tous les jours d'une t r è s -g rande q u a n t i t é de graisse et de suie 
mêlées ensemble, et qu ' i l s'y amasse tant de pouss ière et d'ordure, que, se collant 
à la longue les uns aux autres, ils ressemblent à la toison d 'un mouton noir rem
plie de crotte. D'ailleurs leur naturel est d i f fé ren t de celui des N è g r e s ; ceux-ci 
aiment la p ropre té , sont sédenta i res et s'accoutument a i sément au j o u g de la ser
vitude : les Hottentots, au contraire, sont de la plus affreuse ma lp rop re t é ; ils sont 

errants, i n d é p e n d a n t s et t r è s - j a l o u x de leur l iber té . Ces différences sont, comme 
l 'on voi t , plus que suffisantes pour qu'on doive les regarder comme u n peuple d i f 

fé ren t des Nègres que nous avons décr i t s . 
Gama, qu i le premier doubla le cap de B o n n e - E s p é r a n c e et f raya la route des 

Indes aux nations européennes , arriva à la baie de Sa in te -Hélène le 4 novembre 
1497 : i l trouva que les habitants étaient fo r t noirs, de petite taille et de for t mau
vaise mine, mais i l n e d i t pas qu'ils fussent naturellement noirs comme les Nègres , 
et sans doute ils n é l u i ont paru fo r t noirs que par la graisse et la suie dont ils se 
frot tent pour t â c h e r de se rendre tels. Ce voyageur ajoute que l 'ar t iculat ion de leur 
voix ressemblait à des soupirs, qu'ils é ta ien t vê tus de peaux de bètes , que leurs 
armes étaient des bâ tons durcis a ù feu, a r m é s par la pointe d'une corne de quel
que a n i m a l , etc. Ces peuples n'avaient donc aucun des arts en usage chez 
les Nègres . 

Les voyageurs hollandais disent que les sauvages qu i sont au nord du Cap sont 
des hommes plus petits que les E u r o p é e n s ; qu'ils ont le teint r o u x - b r u n ; quelques-
uns plus roux et d'autres moins ; qu'ils sont for t laids, et qu'ils cherchent à se ren

dre noirs par la couleur qu'ils s'appliquent sur le corps et sur le visage; que leur 
chevelure est semblable à celle d 'un pendu qu i a d e m e u r é quelque temps au gibet. 
Ils disent dans u n autre endroit que les Hottentots sont de la couleur des m u l â t r e s ; 

qu'ils ont le visage difforme, qu'ils sont d'une tai l le méd ioc re , maigres et fort 
légers à la course; que leur langage est é t range , et qu'i ls gloussent comme des 
coqs d'Inde. Le père Tachard di t que, quoiqu'ils aient c o m m u n é m e n t les cheveux 
presque aussi cotonneux que ceux des Nègres , i l y en a cependant plusieurs qui les 
ont plus longs, et qu'ils les laissent flotter sur leurs épaules : i l ajoute m ê m e que 
parmi eux i l s'en trouve d'aussi blancs que les E u r o p é e n s , mais qu'i ls se noir
cissent avec de la graisse et de la poudre d'une certaine pierre noire dont ils se f ro t 
tent le visage et tout le corps; que leurs femmes sont naturellement for t blanches, 
muis qu'afin de plaire à leurs maris elles se noircissent comme eux. Ovington di t 

que les Hottentots sont plus basanés que les autres Indiens, q u ' i l n 'y a point de 
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peuple q u i ressemble tan t aux Nègres par la couleur et par les traits ; que cepen

dant i ls ne sont pas s i noirs , que leurs cheveux ne sont pas si c r é p u s , n i leur nez 
s i p lat . 

Par tous ces t é m o i g n a g e s , i l est a isé de v o i r que les Hottentots ne sont pas de 

vrais N è g r e s , mais des hommes q u i , dans la race des noirs, commencent à se rap

procher du blanc; comme les Maures, dans la race blanche, commencent à s'ap

procher du no i r . Ces Hottentots sont, au reste, des espèces de sauvages fo r t extra

ordinaires : les femmes surtout, q u i sont beaucoup plus petites que les hommes, 

ont une espèce d'excroissance ou de peau dure et large q u i leur c ro î t au-dessus de 

l'os pubis, et q u i descend jusqu 'au m i l i e u des cuisses en forme de tablier. T h é v e n o t 

d i t la m ê m e chose des femmes é g y p t i e n n e s , mais qu'elles ne laissent pas c r o î t r e 

cette peau, et qu'elles la b r û l e n t avec des fers chauds. Je doute que cela soit aussi 

v r a i des É g y p t i e n n e s que des Hottentotes. Quoi q u ' i l en soit, toutes les femmes 

naturelles du Cap sont sujettes à cette monstrueuse d i f f o r m i t é , qu'elles d é c o u v r e n t 

à ceux q u i ont assez de cu r io s i t é ou d ' i n t r ép id i t é pour demander à la v o i r ou à la 

toucher. Les hommes, de leur cô té , sont tous à demi eunuques ; mais i l est v r a i 

qu ' i ls ne naissent pas tels, et qu 'on leur ô te u n testicule ordinairement à l 'âge de 

h u i t ans, et souvent plus ta rd . M . Kolbe d i t avoir v u faire cette o p é r a t i o n à u n 

jeune Hot tentot de d i x - h u i t ans. Les circonstances dont cette c é r é m o n i e est accom

p a g n é e sont si s i ngu l i è r e s , que je ne puis m ' e m p ê c h e r de les rapporter i c i d ' ap rè s 
le t é m o i n oculaire que je viens de citer. 

A p r è s avoir bien f ro t t é le jeune homme de la graisse des entrailles d'une brebis 

qu 'on v ien t de tuer e x p r è s , on le couche à terre sur le dos; on l u i l ie les mains et 

les pieds, et t rois ou quatre de ses amis le t iennent : alors le p r ê t r e (car c'est une 

c é r é m o n i e religieuse), a r m é d 'un couteau bien tranchant, f a i t une incis ion, en lève 

le testicule gauche, et remet à la place une boule de graisse de la m ê m e grosseur, 

q u i a é té p r é p a r é e avec quelques herbes m é d i c i n a l e s ; i l coud ensuite la plaie avec 

l'os d 'un peti t oiseau q u i l u i sert d 'aiguille, et u n f i le t de nerf de mouton . Cette 

o p é r a t i o n é t a n t f in i e , on dél ie le pat ient ; mais le p r ê t r e , avant de le quit ter , le 

f ro t t e avec de la graisse toute chaude de la brebis t u é e , ou p l u t ô t i l l u i en arrose 

t ou t le corps avec tant d'abondance, que, lorsqu'elle est refroidie , elle forme une 

espèce de c r o û t e : i l le f ro t te en m ê m e temps si rudement que le jeune homme, q u i 

ne souffre dé j à que t rop, sue à grosses gouttes et fume comme u n chapon qu'on rô t i t . 

Ensui te l ' o p é r a t e u r f a i t avec ses ongles des sil lons dans cette c r o û t e de suif, d'une 

e x t r é m i t é du corps à l 'autre, et pisse dessus aussi copieusement q u ' i l le peut; a p r è s 

quo i i l recommence à le f ro t te r encore, et i l recouvre avec la graisse les si l lons 

rempl i s d 'ur ine . A u s s i t ô t chacun abandonne le pat ient ; on le laisse seul, plus m o r t 

que v i f : i l est obl igé de se t r a î n e r comme i l peut dans une petite hut te qu'on l u i a 

b â t i e e x p r è s tou t proche du l i eu où s'est faite l ' opé ra t ion ; i l y pér i t , ou i l y recou

vre la s a n t é sans qu 'on l u i donne aucun secours, et sans aucun autre r a f r a î c h i s s e 

men t ou nour r i tu re que la graisse q u i l u i couvre tout le corps, et q u ' i l peut l éche r 

s ' i l le veut. A u bout de deux jours i l est ordinairement r é t a b l i ; alors i l peut sort i r . 
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et se montrer ; et, pour prouver qu ' i l est parfaitement gué r i , i l se met à courir avec 
autant de légère té qu'un cerf. 

Tous les Hottentots ont le nez fort plat et for t large; ils ne l'auraient cependant 
pas te l si les mères ne se faisaient u n 'devoir de leur aplatir le nez peu de temps 

après leur naissance : elles regardent u n nez p r o é m i n e n t comme une d i f formi té . 
I l s ont aussi les lèvres for t grosses, surtout la supé r i eu re , les dents fo r t blanches, 
les sourcils épais , la tê te grosse, le corps maigre, les membres menus. I ls ne vivent 
guère passé quarante ans ; la ma lp rop re t é dans laquelle ils se plaisent et croupis
sent, et les%viandes infectées et corrompues dont ils font leur principale nourri ture, 

sont sans doute les causes qui contribuent le plus au peu de du rée de leur vie. Je 
pourrais m ' é t e n d r e bien davantage sur la description de ce v i l a in peuple; mais, 

comme presque tous les voyageurs en ont écri t fo r t au long, je me contenterai d'y 
renvoyer ; seulement je ne dois pas passer sous silence u n fai t r appo r t é par Taver
nier ; c'est que las Hollandais ayant pris une petite fille hottentote peu de temps 
après sa naissance, et l 'ayant élevée parmi eux, elle devint aussi blanche qu'une 

E u r o p é e n n e , et i l p r é s u m e que tout ce peuple serait assez blanc s ' i l n ' é t a i t pas dans 
l'usage de se barbouiller continuellement avec des drogues noires. 

En remontant le long de la côte d 'Afrique et au delà du cap de B o n n e - E s p é r a n c e , 
on trouve la terre de Natal . Les habitants sont dé jà d i f férents des Hottentots; i l s 

sont beaucoup moins malpropres et moins laids : i ls sont aussi naturellement plus 
noirs ; ils ont le visage en ovale, le nez bien p r o p o r t i o n n é , les dents blanches, 
la mine agréab le , les cheveux naturellement f r i sés : mais ils ont aussi u n peu de 
goû t pour la graisse ; car i ls portent des bonnets faits de suif de bœuf , et ces bon
nets ont h u i t à d ix pouces de hauteur. I l s emploient beaucoup de temps à les fa i re ; 
car i l faut pour cela que le suif soit bien é p u r é : i ls ne l 'appliquent que peu à peu, 
et le m ê l e n t si bien dans leurs cheveux, q u ' i l ne se défa i t jamais. Mais Kolbe p r é 
tend qu'ils ont le nez plat, m ê m e de naissance, et sans qu'on le leur aplatisse, et 

qu'ils d i f fèrent aussi des Hottentots en ce qu'ils ne b é g a y e n t point , qu'i ls ne f rap

pent point leur palais de leur langue comme ces derniers, qu ' i ls ont des maisons, 

qu' i ls cultivent la terre, y s è m e n t une espèce de m a ï s ou b lé de Turquie, dont ils 
font de la b iè re , boisson inconnue aux Hottentots. 

Après la terre de Natal , on trouve celles de Sofala et d u Monomotapa. Selon P i 
gafetta, les peuples de Sofala sont noirs , mais plus grands et plus gros que les 

autres Cafres. C'est aux environs de ce royaume de Sofala que cet auteur place les 

Amazones; mais r ien n'est plus incertain que ce qu 'on a déb i té sur le sujet de ces 

femmes guer r iè res . Ceux d u Monomotapa sont, au rapport des voyageurs hollan
dais, assez grands, bien faits dans leur tai l le , noirs et de bonne complexion. Les 

jeunes filles sont nues et ne portent qu 'un morceau de toile de coton; mais, dès 
qu'elles sont mar i ées , elles prennent des v ê t e m e n t s . Ces peuples, quoique assez 

noirs, sont d i f férents des Nègres ; i l s n 'ont pas les traits si durs n i si la ids : leur 
corps n'a point de mauvaise odeur, et i ls ne peuvent supporter la servitude n i le 

t ravai l . Le P. Charlevoix d i t qu'on a v u en A m é r i q u e de ces noirs du Monomotapa 
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et de Madagascar, qu ' i ls n 'on t jamais p u servir , et qu' i ls y p é r i s s e n t m ê m e en f o r t 

peu de temps. 

Ces peuples de Madagascar et de Mozambique sont noirs , les uns plus et les au

tres moins . Ceux de Madagascar ont les cheveux d u sommet de la t ê t e moins c r é 

pus que ceux de Mozambique. N i les uns n i Los autres ne sont de vrais Nègres ; et 

quoique ceux de l a c ô t e soient f o r t soumis aux Portugais, ceux de l ' i n t é r i eu r du con

t inen t sont f o r t sauvages et j a loux de leur l i be r t é . I l s von t tous absolument nus, 

hommes et femmes. I l s se nourrissent de chair d ' é l é p h a n t et f o n t commerce de 

l ' i vo i re . I l y a des hommes de d i f f é ren te s espèces à Madagascar, sur tout des noirs 

et des blancs q u i , quoique fo r t b a s a n é s , semblent ê t r e d'une autre race. Les pre

miers ont les cheveux noirs et c r é p u s , les seconds les ont moins noirs , moins f r i sés 

et plus longs. L 'op in ion commune des voyageurs est que les blancs t i ren t leur o r i 

gine des Chinois : mais, comme le remarque f o r t b ien F r a n ç o i s Cauche, i l y a plus 

d'apparence qu ' i l s sont de race e u r o p é e n n e ; car i l assure que, de tous ceux q u ' i l a 

vus , aucun n 'avait le nez n i le visage plats comme les Chinois. U d i t aussi que ces 

blancs le sont*plus que les Castillans, que leurs cheveux sont longs ; et q u ' à l ' éga rd 

des noirs i ls ne sont pas camus comme ceux d u cont inent , et qu ' i ls ont les l èv re s 

assez minces. I l y a aussi dans cette î le une grande q u a n t i t é d'hommes de couleur 

o l ivâ t r e ou b a s a n é e ; i l s proviennent apparemment d u m é l a n g e des noirs et des 
blancs. Le voyageur que je viens de citer d i t que ceux de la baie de Saint-Augus
t i n sont b a s a n é s ; qu ' i ls n 'ont po in t de barbe ; qu ' i ls ont les cheveux longs et lisses ; 

qu ' i l s sont de haute ta i l le et bien p r o p o r t i o n n é e ; et en f in qu ' i ls sont tous c i rcon

cis, quo iqu ' i l y a i t grande apparence qu ' i l s n 'on t jamais entendu parler de la l o i 
de Mahomet, puisqu' i ls n 'ont n i temples, n i m o s q u é e s , n i r e l ig ion . Les F r a n ç a i s 

on t é té les premiers q u i aient a b o r d é et f a i t u n é t a b l i s s e m e n t dans cette î l e , q u i 

l i e f u t pas soutenu. Lorsqu ' i l s y descendirent, i l s y t r o u v è r e n t les hommes blancs 

don t nous venons de parler, et i ls r e m a r q u è r e n t que les noirs , qu 'on doi t regarder 

comme les naturels d u pays, avaient d u respect pour ces blancs. Cette î le de Ma
dagascar est e x t r ê m e m e n t p e u p l é e et f o r t abondante en p â t u r a g e s et en b é t a i l ; les 

hommes et les femmes sont f o r t d é b a u c h é s , et celles q u i s'abandonnent pub l ique
men t ne sont pas d é s h o n o r é e s . Us aiment tous beaucoup à danser, à chanter et à 

ge d i v e r t i r ; et, quoiqu ' i ls soient f o r t paresseux, i l s ne laissent pas d'avoir quelque 

connaissance des arts m é c a n i q u e s : i ls ont des laboureurs, des forgerons, des char

pentiers, des potiers et m ê m e des o r f è v r e s ; i l s n 'ont cependant aucune c o m m o d i t é 

dans leurs maisons, aucun meuble; i ls couchent sur des nattes; i ls mangent la 

cha i r presque crue, et d é v o r e n t m ê m e le cu i r de leurs b œ u f s a p r è s en avoir f a i t 

u n peu gr i l l e r le p o i l ; i l s mangent aussi la cire avec le m i e l . Les gens d u peuple 

von t presque t ou t n u s ; les riches ont des ca leçons ou des jupons de coton et 

de soie. 
Les peuples q u i habi tent l ' i n t é r i eu r de l ' A f r i q u e ne nous sont pas assez connus 

pour pouvoir les déc r i r e . Ceux que les Arabes appellent Zingues sont des noirs 

presque sauvages : Marmol d i t qu ' i ls m u l t i p l i e n t prodigieusement, et qu' i ls i n o n -
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deraient fous les pays voisins si de temps en temps i l n 'y avait pas une grande 
m o r t a l i t é parmi eux, causée par des vents chauds. 

I l pa ra î t , par tout ce que nous venons de rapporter, que les Nègres proprement 
dits sont dif férents des Cafres, qu i sont des noirs d'une autre espèce ; mais ce que 
ces descriptions indiquent encore plus clairement, c'est que la couleur dépend 
principalement du climat, et que les traits dépenden t beaucoup des usages où sont 
les di f férents peuples de s 'écraser le nez, de se retirer les paupières , de s'allonger 
les oreilles, de se grossir les lèvres , de s'aplatir le visage, etc. Rien ne prouve 
mieux combien le climat influe sur la couleur que de trouver sous le m ê m e paral
lèle , à plus de mi l le lieues de distance, des peuples aussi semblables que le sont 
les Sénégalais et les Nubiens, et de voir que les Hottentots, qui n'ont pu tirer leur 
origine que de nations noires, sont cependant les plus blancs de tous ces peuples 
de l 'Afr ique , parce qu'en effet ils sont dans le climat le plus f ro id de cette partie 
du monde; et si l 'on s 'é tonne de ce que sur les bords du Sénégal on trouve d'un 
côté une nat ion basanée , et de l'autre côté une nat ion en t i è r emen t noire, on peut 
se souvenir de ce que nous avons déjà i n s i n u é au sujet des effets de la nourri ture : 
i ls doivent inf luer sur la couleur comme sur les autres habitudes du corps; et si 
on en veut u n exemple, on peut en donner un , t i ré des animaux, que tout le monde 
est en état vérif ier . Les l ièvres de plaine et des endroits aquatiques ont la chair 
bien plus blanche que ceux de montagne et des terrains secs ; et dans le m ê m e 
l ieu ceux qu i habitent la prairie sont tout d i f fé ren ts de ceux qu i demeurent sur les 
collines. La couleur de la chair vient de celle du sang et des autres humeurs du 
corps, sur la qua l i t é desquelles la nourr i ture doit nécessa i rement inf luer . 

L 'or igine des noirs a, dans tous les temps, fa i t une grande question. Les anciens, 
qu i ne connaissaient g u è r e que ceux de Nubie, les regardaient comme faisant la 
de rn iè re nuance des peuples basanés , et ils les confondaient avec les Éth iopiens et 
les autres nations de cette partie de l 'Afr ique , qu i , quoique e x t r ê m e m e n t bruns, 
t iennent plus de la race blanche que la race noire. I ls pensaient donc que la diffé
rente couleur des hommes ne provenait que de la différence du cl imat , et que ce 

qui produisait la noirceur de ces peuples étai t la t rop grande ardeur du soleil à 
laquelle ils sont pe rpé tue l l emen t exposés . Cette opinion, q u i est fo r t vraisembla
ble, a souffert de grandes diff icul tés lorsqu'on reconnut qu'au delà de la Nubie, 
dans u n climat encore plus mér id iona l , et sous l ' équa t eu r m ê m e , comme à Mélinde 

et à Mombaze, la plupart des hommes ne sont pas noirs comme les Nubiens, mais 

seulement fo r t b a s a n é s , et lorsqu'on eut observé qu'en transportant des noirs de 
leur climat b r û l a n t dans des pays t e m p é r é s , i ls n 'ont r ien perdu de leur couleur, 

et l 'ont éga lement c o m m u n i q u é e à leurs descendants. Mais si l ' on fa i t attention, 
d 'un côté, à la migrat ion des d i f fé ren ts peuples, et, de l 'autre au temps qu ' i l faut 
p e u t - ê t r e pour noirc i r ou pour blanchir une race, on verra que tout peut se con

cil ier avec le sentiment des anciens ; car les habitants naturels de cette partie de 
l 'Af r ique sont les Nubiens, qui sont noirs et originairement noirs, et qu i demeure
ront pe rpé tue l l emen t noirs tant qu'ils habiteront le m ê m e cl imat et qu'i ls ne se 
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m ê l e r o n t pas avec les blancs. Les É t h i o p i e n s , au contraire, les Abyssins et m ê m e 

ceux de Mélinde, q u i t i ren t leur origine des blancs, puisqu'i ls ont la m ê m e re l ig ion 

et les m ê m e s usages que les Arabes, et qu ' i ls leur ressemblent par la couleur, sont, 

à la v é r i t é , encore plus b a s a n é s que les Arabes m é r i d i o n a u x ; mais cela m ê m e 

prouve que, dans une m ê m e race d'hommes, le plus ou moins de no i r d é p e n d de l a 

plus ou moins grande ardeur du cl imat . I l f au t p e u t - ê t r e plusieurs s iècles et une 

succession d 'un grand nombre de g é n é r a t i o n s pour qu'une race blanche prenne 

par nuances la couleur brune, et devienne enf in tou t à fa i t noire ; mais i l y a appa

rence qu'avec le temps u n peuple blanc, t r a n s p o r t é d u nord à l ' é q u a t e u r , pour ra i t 

devenir b r u n et m ê m e tout à fa i t noir , surtout si ce m ê m e peuple changeait de 

m œ u r s et ne se servait pour nour r i tu re que des productions d u pays chaud dans 
lequel i l aurait é té t r a n s p o r t é . 

L 'objec t ion qu 'on pourra i t faire contre cette op in ion et qu 'on voudra i t t i re r de 

l a d i f f é rence des trai ts ne me p a r a î t pas bien fo r te ; car on peut r é p o n d r e q u ' i l y 

a moins de d i f fé rence entre les traits d 'un Nègre qu 'on n'aura pas dé f igu ré dans 

son enfance et les traits d ' ù n E u r o p é e n , qu'entre ceux d 'un Tartare ou d 'un C h i 
nois , et ceux d 'un Circassien ou d 'un Grec; et, à l ' éga rd des cheveux, leur nature 

d é p e n d si fo r t de celle de la peau, qu 'on ne doit les regarder que comme faisant 

une d i f f é r e n c e t r è s -acc iden te l l e , puisqu 'on trouve dans le m ê m e pays et dans l a 

m ê m e v i l l e des hommes q u i , quoique blancs, ne laissent pas d'avoir les cheveux 
t r è s - d i f f é r e n t s les uns des autres, au poin t qu 'on trouve m ê m e en France des 

hommes q u i les ont aussi courts et aussi c r é p u s que les Nègres , et que d'ail leurs 
o n v o i t que le c l imat , le f r o i d et le chaud, in f luen t si fo r t sur la couleur des cheveux 

des hommes et d u p o i l des animaux, q u ' i l n ' y a poin t de cheveux noirs dans les 

royaumes d u Nord , et que les écu reu i l s , les l i èvres , les belettes et plusieurs autres 

an imaux y sont blancs ou presque blancs, tandis qu'i ls sont bruns ou gris dans 

les pays moins f roids . Cette d i f fé rence , q u i est produite par l ' inf luence du f r o i d 

ou du chaud, est m ê m e si m a r q u é e , que dans la plupar t des pays du Nord , comme 

dans la Suède , certains animaux, comme les l i èv res , sont tout gris pendant Tété , 

et tout blancs pendant l 'hiver . 

Mais i l y a une autre raison beaucoup plus for te contre cette o p i n i o n ; et q u i 

d'abord p a r a î t inv inc ib le : c'est qu 'on a d é c o u v e r t u n continent entier, u n nouveau 

monde, dont la plus grande partie des terres h a b i t é e s se t rouvent s i tuées dans l a 

zone torr ide, et où cependant i l ne se t rouve pas u n homme no i r , tous les habitants 

de cette part ie de la terre é t a n t plus ou moins rouges, plus ou moins b a s a n é s ou 

couleur de cuivre : car on aurait d û t rouver aux îles Ant i l les , au Mexique, au royaume 

de S a n t a - F é , dans la Guyane, dans le pays des Amazones et dans le P é r o u , des N è 

gres, ou du moins des peuples noirs, puisque ces pays de l ' A m é r i q u e sont s i tués 

sous la m ê m e lat i tude que le Sénéga l , la Gu inée et le pays d'Angola en A f r i q u e ; 

on aurait d û t rouver au Brés i l , au Paraguay, au C h i l i , des hommes semblables 

aux Cafres, aux Hottentots , si le c l imat ou la distance du pôle é ta i t la cause de la 

couleur des hommes. Mais, avant que d'exposer ce qu 'on peut dire sur ce sujet, 
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BOUS croyons qu ' i l est nécessaire de considérer tous les d i f férents peuples de l 'Amé
rique, comme nous avons considéré ceux des autres parties du monde; après quoi 

nous serons plus en état de faire de justes comparaisons, et d'en tirer des résul ta ts 
g é n é r a u x . 

E n c o m m e n ç a n t par le nord, on trouve, comme nous l'avons d i t , dans les par
ties les plus septentrionales de l 'Amér ique , des espèces de Lapons semblables à 
ceux d'Europe ou aux Samoïèdes d'Asie; et, quoiqu'ils soient peu nombreux en 
comparaison de ceux-ci ils ne laissent pas d 'ê t re r é p a n d u s dans une é tendue de 
terre for t cons idérable . Ceux qu i habitent les terres du dét ro i t de Davis sont petits, 
d 'un teint o l ivâ t re ; ils ont les jambes courtes et grosses; ils sont habiles pêcheu r s ; 
i l s mangent leur poisson et leur viande crus; leur boisson est de l'eau pure, ou du 
sang de chien de mer ; i ls sont fo r t robustes et vivent fo r t longtemps. Voilà, comme 
l ' on voi t , la f igure, la couleur et les m œ u r s des Lapons ; et ce qu ' i l y a de singulier, 
c'est que, de m ê m e qu'on trouve a u p r è s des Lapons en Europe les Finnois, qui 

sont blancs, beaux, assez grands et assez bien faits, on trouve aussi auprès de ces 
Lapons d 'Amér ique une autre espèce d'hommes qu i sont grands, bien faits et assez 
blancs, avec les traits du visage fo r t régul iers . Les sauvages de la baie d'Hudson 
et du nord d e l à terre do Labrador ne paraissent pas être de la m ê m e race que les 

premiers, quoiqu'ils soient laids, petits, mal fai ts ; ils ont le visage presque e n t i è 
rement couvert de po i l , comme les sauvages du pays d'Yeço au nord du Japon. 
I l s habitent l 'été sous des tentes faites de peaux d'original ou de caribou (1) ; l ' h i 
ver, i ls vivent sous terre, comme les Lapons et les Samoïèdes , et se couchent, 

comme eux, tous pê l e -mê le sans aucune dist inction. I l s vivent aussi for t longtemps, 
quoiqu'ils ne se nourrissent que de chair ou de poissons crus. Les sauvages de 

Terre-Neuve ressemblent assez à ceux du dét ro i t de Davis; i ls sont de petite taille ; 
i l s n 'ont que peu ou point de barbe; leur visage est large et plat, leurs yeux gros, 
et i ls sont géné ra l emen t assez camus. Le voyageur qu i en donne cette description 

di t qu'ils ressemblent assez bien aux sauvages du continent septentrional et des 
environs du Groenland. 

Au-dessous de ces sauvages qu i sont r é p a n d u s dans les parties les plus septen
trionales de l 'Amérique,- on trouve d'autres sauvages plus nombreux, et tout diffé
rents des premiers : ces sauvages sont ceux du Canada et de toute la profondeur des 

terres jusqu'aux Assin iboï ls . I l s sont tous assez grands, robustes, forts et assez 
bien fai ts ; ils ont tous les cheveux et les yeux noirs, les dents t r è s -b lanches , le 

teint basané , peu de barbe, et point ou presque peint de po i l en aucune partie du 
corps; ils sont durs et infatigables à la marche, t r è s - l ége r s à la course; ils suppor
tent aussi a i sément la f a im que les plus grands excès de nourr i ture ; ils sont hardis, 
courageux, fiers, graves et modérés : enf in i ls ressemblent si fo r t aux Tartares 
orientaux par la couleur de la peau, des cheveux et des yeux, par le peu de barbe 

et de po i l , et aussi par le naturel et les m œ u r s , qu 'on les croirait issus de cette na-

(1) C'est le nom qu'on donne aux rennes en Amérique, 
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l i o n , s i o n ne les regardait pas comme s é p a r é s les uns d é s autres par une vasto 

mer. Us sont aussi sous la m ô m e lati tude ; ce q u i prouve encore combien le c l ima t 

i n f l u e sur la couleur et m ê m e sur la figure des hommes. E n u n mot on trouve dans 

le nouveau continent , comme dans l 'ancien, d'abord des hommes au n o r d sembla

bles aux Lapons, et aussi des hommes blancs et à cheveux blonds, semblables aux 

peuples du nord de l 'Europe, ensuite des hommes velus, semblables aux sauvages 

d 'Yeço et en f in les sauvages d u Canada et de toute la terre ferme, jusqu 'au golfe, 

d u Mexique, q u i ressemblent aux Tartares par tan t d'endroits, qu 'on ne douterai t 

pas qu ' i ls ne fussent Tartares en effet, si l 'on n ' é t a i t e m b a r r a s s é sur l a poss ib i l i t é 

de la m i g r a t i o n . Cependant, si l ' on fa i t at tention au peti t nombre d'hommes qu 'on 

a t r o u v é s dans cette é t e n d u e immense des terres de l ' A m é r i q u e septentrionale, et 

qu 'aucun de ces hommes n ' é t a i t encore civi l isé, on ne pourra g u è r e se refuser à 

croire que toutes ces nations sauvages ne soient de nouvelles peuplades produites 

par quelques ind iv idus é c h a p p é s d 'un peuple plus nombreux. U est v r a i qu 'on p r é 

tend que dans l ' A m é r i q u e septentrionale, en la prenant depuis le no rd jusqu 'aux 

î les Lucayes et au Mississipi, i l ne reste pas actuellement la v i n g t i è m e partie d u 

nombre des peuples naturels q u i y é t a i en t lorsqu'on en fit la découve r t e , et que ces 

nations sauvages ont é té ou d é t r u i t e s ou r é d u i t e s à u n si petit nombre d'hommes, 

que nous ne devons pas tout à f a i t en juger au jourd 'hu i comme nous en aurions 

j u g é dans ce temps : mais, quand m ê m e on accorderait que l ' A m é r i q u e septen

t r ionale avait alors v i n g t fois plus d'habitants q u ' i l n 'en reste au jourd 'hu i , cela 

n ' e m p ê c h e pas qu'on ne d û t la c o n s i d é r e r dès lors comme une terre dése r t e , ou s i 

nouvel lement p e u p l é e , que les hommes n'avaient pas encore eu le temps de s'y 

m u l t i p l i e r . M . Fabry, que j ' a i c i té , et q u i a fa i t u n t r è s - l o n g voyage dans la p r o 

fondeur des terres au nord-ouest d u Mississipi, où personne n'avait encore p é n é t r é , 

et où par c o n s é q u e n t les nations sauvages n 'ont pas é t é d é t r u i t e s , m'a a s s u r é que 
cette partie de l ' A m é r i q u e est si dése r t e , q u ' i l a souvent f a i t cent et deux cents 

lieues saps trouver une face humaine n i aucun aucun autre vestige q u i p û t i n d i 

quer q u ' i l y e û t quelque habi ta t ion voisine des l ieux q u ' i l parcourait ; et lo rsqu ' i l 

rencontrai t quelques-unes de ces habitat ions, c 'é ta i t toujours à des distances e x t r ê 

mement grandes les unes des autres, et dans chacune i l n ' y avait souvent qu'une 

seule fami l le , quelquefois deux ou trois , mais rarement plus de v ing t personnes en

semble, et ces v ing t personnes é t a i en t é lo ignées de cent lieues de v i n g t autres per

sonnes. I l est v r a i que, le long des fleuves et des lacs que l 'on a r e m o n t é s ou suivis, 

on a t r o u v é des nations sauvages composées d 'un bien plus grand nombre d ' hom

mes, et q u ' i l en reste encore quelques-unes qu i ne laissent pas d 'ê t re assez n o m 

breuses pour i n q u i é t e r quelquefois les habitants de nos colonies: mais ces nations 

les plus nombreuses se r é d u i s e n t à t rois ou quatre m i l l e personnes, et ces trois ou 

quatre m i l l e personnes sont r é p a n d u e s dans u n espace de ter ra in souvent plus grand 

que tout le royaume de France; de sorte que je suis p e r s u a d é qu 'on pourra i t avancer, 

sans craindre de se t romper, que dans une seule v i l l e comme Paris i l y a plus d ' hom

mes q u ' i l n ' y a de sauvages dans toute cette partie de l ' A m é r i q u e septentrionale coin-
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prise entre la mer du Nord et la mer du Sud, depuis le golfe du Mexique jusqu'au 
Nord, quoique cette é tendue de terre soit beaucoup plus grande que toute l'Europe. 

La mul t ip l ica t ion des hommes tient encore plus à la société qu 'à la nature, et les 
hommes ne sont si nombreux en comparaison des animaux sauvages que parce 

qu'ils sont réun is en société, qu'ils se sont a idés , dé fendus , secourus mutuellement. 

Dans cette partie de l 'Amérique dont nous venons de parler, les bisons (1) sont 
peu t -ê t r e plus abondants que les hommes : mais de la m ê m e façon que le nombre 
des hommes ne peut augmenter cons idé rab lement que par leur r éun ion en société, 
c'est le nombre des hommes déjà a u g m e n t é à u n certain point qui produit presque 
nécessa i rement la société. I l est donc à p r é s u m e r que, comme l 'on n'a t rouvé dans 
toute cette partie de l 'Amér ique aucune nation civil isée, le nombre des hommes y 
é ta i t encore trop peti t , et leur é tab l i s sement dans ces contrées trop nouveau, pour 
qu'i ls aient pu sentir la nécess i té ou m ê m e les avantages de se r é u n i r en société; car 

quoique ces nations sauvages eussent des espèces de m œ u r s ou de coutumes par t i 
cul ières à chacune, et que les unes fussent plus ou moins farouches, plus ou moins 
cruelles, plus ou moins courageuses, elles é ta ien t toutes éga lemen t stupides, éga

lement ignorantes, éga lement dénuées d'arts et d'industrie. 
Je ne crois donc pas devoir m ' é t e n d r e beaucoup sur ce q u i a rapport aux coutu

mes de ces nations sauvages : tous les auteurs q u i en ont pa r lé n'ont pas fai t atten
t i on que ce qu'ils nous donnaient pour des usages constants et pour les m œ u r s d'une 
société d'hommes, n ' é ta i t que des actions par t icu l iè res à quelques individus sou
vent dé t e rminés par les circonstances ou par le caprice. Certaines nations, nous 

disent-ils, mangent leurs ennemis; d'autres les b r û l e n t , d'autres les mut i len t . Les 
unes sont pe rpé tue l l emen t en guerre ; d'autres cherchent à vivre en paix. Chez les 

unes, on tue son père lorsqu ' i l a atteint u n certain â g e ; chez les autres, les pères 
et mè re s mangent leurs enfants. Toutes ces histoires, sur lesquelles les voyageurs 
se sont é t endus avec tant de complaisance, se r édu i sen t à des réc i ts de faits par t i 
culiers, et signifient seulement que tel sauvage a m a n g é son ennemi, te l autre l'a 
b r û l é ou m u t i l é , tel autre a t u é ou m a n g é son enfant, et tout cela peut se trouver 

dans une seule nat ion de sauvages comme dans plusieurs nations ; car toute nation 
où i l n 'y a n i règle , n i l o i , n i m a î t r e , n i société habituelle, est moins une nation 

qu 'un assemblage tumultueux d'hommes barbares et i n d é p e n d a n t s , qu i n 'obéissent 
qu ' à leurs passions par t i cu l iè res , et q u i , ne pouvant avoir u n in t é r ê t commun, 
sont incapables de se diriger vers u n m ê m e but et de se soumettre à des usages 

constants, qu i tous supposent une suite de desseins r a i sonnés et app rouvés par le 
plus grand nombre. 

La m ê m e nation, dira- t-on, est composée d'hommes qu i se reconnaissent, qui par
lent la m ê m e langue, qu i se r éun i s sen t , lorsqu ' i l le faut, sous u n chef; qu i s'arment 
de m ê m e , qu i hurlent de la m ê m e façon, qu i se barbouil lent de la m ê m e couleur. 

Oui, si ces usages é ta ien t constants, s'ils ne se r é u n i s s a i e n t pas souvent sans savoir 

(1) Espèce de bœufs sauvages différents de nos bœuf*, 
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pourquoi , s'ils ne se s é p a r a i e n t pas sans raison, si leur chef ne cessait pas de r é t r o 

par son caprice ou par le leur, s i leur langue m ê m e n ' é t a i t pas s i simple qu'elle 

leur est presque commune à tous. 

Comme ils n 'ont qu 'un t r è s -pe t i t nombre d ' idées , i ls n 'ont aussi qu'une t r è s - p e t i t e 

q u a n t i t é d'expressions, q u i toutes ne peuvent rouler que sur les choses les plus 

g é n é r a l e s et les objets les plus communs; et quand m ê m e la p lupar t de ces 

expressions seraient d i f f é r en t e s , comme elles se r é d u i s e n t à u n f o r t pet i t nombre 

de termes, i l s ne peuvent manquer de s'entendre en t r è s - p e u de temps, et i l doi t 

ê t r e plus facile à u n sauvage d'entendre et de parler toutes les langues des autres 

sauvages q u ' i l ne l'est à u n homme d'une na t ion po l i cée d'apprendre celle d'une 

autre na t i on é g a l e m e n t po l i cée . 

A u t a n t i l est donc inu t i l e de se t rop é t e n d r e sur les coutumes et les m œ u r s de 

ces p r é t e n d u e s nations, autant i l serait peu t - ê t r e nécessa i re d'examiner la nature 

de l ' i n d i v i d u : l 'homme sauvage est en effet de tous les animaux le plus singulier , 

l e moins connu, et le plus d i f f ic i le à déc r i r e ; mais nous distinguons si peu ce que 

l a nature seule nous a d o n n é , de ce que l ' éduca t ion , l ' im i t a t ion , l 'ar t et l 'exemple 

nous ont c o m m u n i q u é , ou nous le confondons si b ien , q u ' i l ne serait pas é t o n n a n t 

que nous nous m é c o n n u s s i o n s totalement au por t ra i t d 'un sauvage, s ' i l nous é ta i t 

p r é s e n t é avec les vraies couleurs et les seuls traits naturels q u i doivent en faire lo 

c a r a c t è r e . 

U n sauvage absolument sauvage, t e l que l 'enfant é levé avec les ours, dont parle 

Conor, le jeune homme t r o u v é dans les fo rê t s d'Hanovre, ou la petite f i l l e t r o u v é e 
dans les bois en France, serait u n spectacle curieux pour u n philosophe; i l pour 

ra i t , en observant son sauvage, é v a l u e r au juste la force des appé t i t s de la na ture ; 

i l y verra i t l ' â m e à découve r t , i l en dis t inguerai t tous les mouvements naturels, et 

p e u t - ê t r e y r econna î t r a i t - i l plus de douceur, de t r a n q u i l l i t é et de calme que dans l a 

sienne ; p e u t - ê t r e ve r ra i t - i l c la i rement que la ve r tu appartient à l 'homme sau

vage plus q u ' à l 'homme c iv i l i sé , e t que le vice n'a p r i s naissance que dans 
l a soc ié té . 

Mais revenons à notre pr inc ipa l obje t . Si Ton n'a r e n c o n t r é dans toute l ' A m é r i 

que septentrionale que des sauvages, o n a t r o u v é au Mexique et au P é r o u des h o m 

mes civi l i sés , des peuples pol icés , soumis à des lo is , et g o u v e r n é s par des ro i s ; i l s 

avaient de l ' industr ie , des arts et une espèce de r e l i g ion ; i ls habitaient dans des 

vi l les où l 'ordre et la police é t a i e n t maintenus par l ' au to r i t é du souverain. Ces peu

ples, q u i d'ailleurs é t a i e n t assez nombreux, ne peuvent pas ê t r e r ega rdés commo 

des nations nouvelles ou des hommes provenus de quelques ind iv idus é c h a p p é s 

des peuples de l 'Europe ou de l 'Asie, dont i l s sont si é lo ignés . D'ail leurs, si les 

sauvages de l ' A m é r i q u e septentrionale ressemblent aux Tartares parce qu ' i ls sont 

s i t ué s sous la m ê m e la t i tude, ceux-ci , q u i sont, comme les Nègreg, sous la zono 

torr ide , ne leur ressemblent poin t . Quelle est donc l 'or igine de ces peuples, et quello 

est aussi la vraie cause de la d i f f é r ence de couleur dans les hommes, puisque cello 

de l ' inf luence d u c l ima t se t rouve i c i tout à f a i t d é m e n t i e ? 
Y. 66 
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Avant que de satisfaire, autant que je le pourrai , à ces questions, i l faut cont i 
nuer notre examen, et donner la description de ces hommes qu i paraissent en effet 
si d i f férents de ce qu'ils devraient être , si la distance du pôle étai t la cause pr inc i 
pale de la variété qu i se trouve dans l 'espèce humaine. Nous avons déjà d o n n é celle 
des sauvages du Nord et des sauvages du Canada : ceux de la Floride, du Missis

sipi , et des autres parties mér id iona les du continent de l 'Amér ique septentrionale, 
sont plus basanés que ceux du Canada, sans cependant qu'on puisse dire qu'ils 
soient bruns; l 'huile et les couleurs dont i ls se f rot tent le corps les font pa ra î t r e 
plus ol ivât res qu'ils ne le sont en effet. Coréal d i t que les femmes de la Floride 
sont grandes, fortes, et de couleur ol ivât re comme les hommes; qu'elles ont les 
bras, les jambes et le corps peints de plusieurs couleurs qui sont ineffaçables, 
parce qu'elles ont été i m p r i m é e s dans les chairs par le moyen de plusieurs 
p i q û r e s , et que la couleur ol ivâtre des uns et des autres ne vient pas tant de l'ar
deur du soleil que de certaines huiles dont, pour ainsi dire, ils se vernissent la 
peau; i l ajoute que ces femmes sont fo r t agiles, qu'elles passent à la nage de grandes 
r ivières en tenant m ê m e leur enfant avec le bras, et qu'elles grimpent avec une 
pareille agi l i té sur les arbres les plus élevés ; tout cela leur est commun avec les 
femmes sauvages du Canada et des autres cont rées de l 'Amér ique . L'auteur de 
l'Histoire naturelle et morale, des Antilles d i t que les Apalachites, peuple vois in de la 
Flor ide , sont des hommes d'une assez grande stature, de couleur ol ivâtre , et bien 
p r o p o r t i o n n é s ; qu'ils ont tous les cheveux noirs et longs ; et i l ajoute que les 
Cara ïbes , ou sauvages des îles Anti l les , sortent de ces sauvages de la Floride, et 
qu'i ls se souviennent m ê m e par t rad i t ion du temps de leur migra t ion. 

Les naturels des î les Lucayes sont moins basanés que ceux de Saint-Domingue et 
de l ' î le de Cuba ; mais i l reste si peu des uns et des autres aujourd 'hui qu'on ne 
peut guère vér i f ier ce que nous en ont d i t les premiers voyageurs qu i ont par lé de 
ces peuples. I l s ont p r é t e n d u qu'i ls é ta ien t f o r t nombreux et gouvernés par des 
espèces de chefs qu' i ls appelaient caciques; qu'i ls avaient aussi des espèces de 

prê t res , de médec ins ou de devins : mais tout cela est assez apocryphe, et importe 
d'ailleurs assez peu à notre histoire. Les Cara ïbes en généra l sont, selon le P. Du-
tertre, des hommes d'une belle tai l le et de bonne mine. I l s sont puissants, forts et 
robustes, t r è s -d i spos et t r è s - s a i n s . I l y en a plusieurs q u i ont le f ron t plat et le nez 
aplat i ; mais cette forme du visage et du nez ne leur est pas naturelle : ce sont les 
pères et mères qu i aplatissent ainsi la tê te de l 'enfant quelque temps après qu ' i l est 
n é . Cette espèce de caprice qu'ont les sauvages d 'a l té rer la figure naturelle de la 

tê te est assez généra le dans toutes les nations sauvages. Presque tous les Caraïbes 
ont les yeux noirs et assez petits; mais la disposition de leur f r o n t et de leur visage 

les fa i t pa r a î t r e assez gros. Us ont les dents belles, blanches et bien rangées , les 
cheveux longs et lisses, et tous les ont noirs ; on n'en a jamais v u u n seul avec des 
cheveux blonds. I l s ont la peau b a s a n é e ou couleur d'olive, et m ê m e le blanc des 
yeux en t ient u n peu : cette couleur ba sanée leur est naturelle, et ne provient pas 

uniquement, comme quelques auteurs l 'ont a v a n c é , du rocou dont i ls se frottent 
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continuel lement , puisque Ton a r e m a r q u é que les enfants de ces sauvages qu 'on a 

élevés p a r m i les E u r o p é e n s , et q u i ne se f ro t ta ien t jamais de ces couleurs, ne l a i s 

saient pas d ' ê t r e b a s a n é s et o l ivâ t r e s comme leurs p è r e s et m è r e s . Tous ces sau

vages ont l ' a i r r ê v e u r , quoiqu ' i ls ne pensent à r i e n ; i ls ont aussi le visage tr is te et 

i l s paraissent ê t r e m é l a n c o l i q u e s . I l s sont naturel lement doux et compatissants, 

quoique t r è s - c r u e l s à leurs ennemis. I l s prennent assez i n d i f f é r e m m e n t pour 

femmes leurs parentes ou des é t r a n g è r e s : leurs cousines germaines leur appartien

nent de dro i t ; et on en a v u plusieurs q u i avaient en m ê m e temps les deux s œ u r s , 

ou la m è r e et l a fille, et m ê m e leur propre fille. Ceux q u i ont plusieurs femmes les 

voient tour à tour chacune pendant u n mois, ou u n nombre de jours éga l , et cela 

suf f i t pour que ces femmes n'aient aucune jalousie. I l s pardonnent assez volont iers 

l ' a d u l t è r e à leurs femmes, mais jamais à celui q u i les a d é b a u c h é e s . I l s se n o u r 

rissent de burgaux, de crabes, de tortues, de l é z a r d s , de serpents et de poissons, 

qu ' i ls assaisonnent avec d u p iment et de la fa r ine de manioc. Comme i l s sont 

e x t r ê m e m e n t paresseux et a c c o u t u m é s à la plus grande i n d é p e n d a n c e , i l s d é t e s 

tent la servitude, et on n'a jamais p u s'en servir comme o n se sert des Nègres : i l 

n ' y a r i en qu' i ls ne soient capables de faire pour se remettre en l i b e r t é ; et lorsqu ' i l s 

voient que cela leur est impossible, i l s a iment mieux se laisser m o u r i r de f a i m et 

de m é l a n c o l i e que de vivre pour t ravai l ler . On s'est quelquefois servi des Arrouages, 

q u i sont plus doux que les C a r a ï b e s ; mais ce n'est que pour la chasse et pour l a 

p ê c h e , exercices qu ' i ls aiment, et auxquels i l s sont a c c o u t u m é s dans leur pays ; et 

encore f au t - i l , si l 'on veut conserver ces esclaves sauvages, les t ra i ter avec autant de 

douceur au moins que nous trai tons nos domestiques en France, sans cela i ls s'en

f u i e n t ou pé r i s sen t de m é l a n c o l i e . I l en est à peu p r è s de m ê m e des esclaves b r é 

siliens, quoique ce soient de tous les sauvages ceux q u i paraissent ê t r e les mo ins 

stupides, les moins m é l a n c o l i q u e s et les moins paresseux ; cependant on peut, en, 

les t ra i tan t avec b o n t é , les engager à tou t fa i re , s i ce n'est de t ravai l ler à l a 

terre, parce qu' i ls s 'imaginent que la cul ture de la terre est ce q u i c a r a c t é r i s e 

l'esclavage. 

Les femmes sauvages sont toutes plus petites que les hommes. Celles des C a r a ï b e s 

sont grasses et assez b ien faites ; elles ont les yeux et les cheveux noirs , le t o u r d u 

visage rond, la bouche petite, les dents f o r t blanches, l ' a i r plus gai, plus r iant et 

plus ouvert que les hommes ; elles ont cependant de la modestie et sont assez r é s e r 

vées . Elles se barboui l len t de rocou ; mais elles ne se f o n t pas des raies noires sur le 

visage et sur le corps comme les hommes. Elles ne portent qu 'un pet i t tablier de 

h u i t à d ix pouces de largeur sur c inq à six pouces de hauteur : ce tabl ier est o r d i 

nairement de to i le de coton couverte de petits grains de verre; i ls ont cette to i le et 

cette rassade des E u r o p é e n s , qu i en f o n t commerce avec eux. Ces femmes por tent 

aussi plusieurs colliers de rassade, q u i leur environnent le cou et descendent sur 

leur sein ; elles ont des bracelets de m ê m e espèce aux poignets et au-dessus des 

coudes, et des pendants d'oreilles de pierre bleue ou de grains de verre enf i lés . U n 

dernier ornement q u i leur est par t icul ier , et que les hommes n v ont jamais , c'est 
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une espèce de brodequins de toi le de coton, garnis de rassade, q u i prend depuis la 
cheville du pied jusqu'au-dessus du gras de la jambe. Dès que les filles ont atteint 
l 'âge de p u b e r t é , on leur donne u n tablier, et on leur fa i t en m ê m e temps des b ro
dequins aux jambes, qu'elles ne peuvent jamais ô ter : i ls sont si ser rés , qu'ils ne 
peuvent n i monter n i descendre; et comme ils e m p ê c h e n t le bas de la jambe de 
grossir, les mollets deviennent beaucoup plus gros et plus fermes qu'ils ne le seraient 

naturellement. 
Les peuples qu i habitent actuellement le Mexique et la Nouvelle-Espagne sont si 

mê lés , qu ' à peine t rouve- t -on deux visages q u i soient de la m ê m e couleur. I l y a 
dans la v i l le de Mexico des blancs d'Europe, des Indiens du nord et du sud de 
l 'Amér ique , des Nègres d 'Afr ique, des m u l â t r e s , des mé t i s ; en sorte qu'on y voi t 
des hommes de toutes les nuances de couleurs qu i peuvent ê t re entre le blanc et 
le noir . Les naturels d u pays sont fo r t bruns et de couleur d'olive, bien faits et 

dispos; i ls ont peu de poils, m ê m e aux sourcils; i ls ont cependant tous les cheveux 
fo r t longs et for t noirs. 

Selon "Wafer, les habitants de l ' isthme de l 'Amér ique sont ordinairement de 
bonne tail le et d'une jo l i e tournure : i ls ont la jambe fine, les bras bien fai ts , la 
poitr ine large ; i ls sont actifs et légers à la course. Les femmes sont petites et 
ramassées , et n 'ont pas la vivaci té des hommes, quoique les jeunes aient de l 'em
bonpoint, la tai l le jo l ie et l 'œil v i f . Les uns et les autres ont le visage rond, le nez 
gros et court, les yeux grands et pour la plupart gris, pé t i l l an t s et pleins de feu, 
Surtout dans la jeunesse; le f r o n t élevé, les dents blanches et bien rangées , les 
lèvres minces, la bouche d'une grandeur méd ioc re , et en gros tous les traits assez 

régul ie rs . I ls ont aussi tous, hommes et femmes, les cheveux noirs, longs, plats et 
rudes; et les hommes auraient de la barbe, s'ils ne se la faisaient arracher. I ls ont 
le teint b a s a n é , d e couleur de cuivre jaune ou d'orange, et les sourcils noirs comme 
du jais. 

Ces peuples que nous venons de décr i re ne sont pas les seuls habitants naturels 
de l ' isthme : on trouve pa rmi eux des hommes tout d i f fé ren ts , et, quoiqu'ils soient 
en t rès-pe t i t nombre, ils m é r i t e n t d 'ê t re r e m a r q u é s . Ces hommes sont blancs, mais 
ce blanc n'est pas celui des E u r o p é e n s : c'est p lu tô t u n blanc de la i t , q u i approche 
beaucoup de la couleur du poi l d 'un cheval blanc. Leur peau est aussi toute cou
verte, plus ou moins, d'une espèce de duvet court et b l a n c h â t r e , mais qu i n'est pas 
si épais sur les joues et sur le f ron t , qu'on ne puisse a i sémen t distinguer l a peau. 
Leurs sourcils sont d 'un blanc de lai t , aussi bien que leurs cheveux, q u i sont t rès -

beaux, de la longueur de sept à hu i t pouces, et à demi f r i sés . Ces Indiens, hommes 
et femmes, ne sont pas si grands que les autres ; et ce qu'ils ont encore de t rès-s in
gulier, c'est que leurs paup iè res sont de figure oblongue, ou p lu tô t en forme de 

croissant dont les pointes tournent en bas. I l s ont les yeux si faibles, qu'ils no 
voient presque pas en ple in j o u r ; i ls ne peuvent supporter la l u m i è r e du soleil, et 
ne voient bien qu 'à celle de la lune. I ls sont d'une complexion f o r t dé l ica te en com

paraison des autres Indiens ; i ls craignent les exercices pén ib les . I l s dorment pen-
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d a n t l e j o u r , et ne sortent-que la n u i t ; lorsque la lune l u i t , i l s courent dans les 

endroits les plus sombres des f o r ê t s , aussi v i te que les autres le peuvent faire de 

j o u r , à cela p r è s qu' i ls ne sont n i aussi robustes n i aussi vigoureux. A u reste ces 

hommes ne forment pas une race p a r t i c u l i è r e et distincte ; mais i l arr ive quelque

fois qu 'un pè re et une m è r e , q u i sont tous deux couleur de cuivre jaune, ont u n 

enfant te l que nous venons de le déc r i r e . "Wafer, q u i rapporte ces fai ts , d i t q u ' i l a 

v u l u i - m ê m e u n de ces enfants q u i n'avait pas encore u n an. 

Si cela est, cette couleur et cette habitude s i n g u l i è r e d u corps des Indiens blancs 

ne seraient qu'une espèce de maladie qu ' i ls t iendraient de leurs pè res et m è r e s . 

Mais en supposant que ce dernier fa i t ne f û t pas b ien avé ré , c ' e s t - à -d i re qu'au l i e u 

de ven i r des Indiens jaunes i ls fissent une race à part , alors ils ressembleraient aux 

Chacrelas de Java et aux Bedas de Ceylan, dont nous avons p a r l é ; ou si ce f a i t est 

b i en v r à i , et que ces blancs naissent en effet de pè res et m è r e s couleur de cuivre, on 

pourra croire en effet que ces Chacrelas et les Bedas viennent aussi de pè re s et 

m è r e s b a s a n é s , e* que tous ces hommes blancs qu 'on trouve à de si grandes d is 

tances les uns des autres, sont des ind iv idus q u i ont d é g é n é r é de leur race par 

quelque cause accidentelle. 
J'avoue que cette d e r n i è r e op in ion me p a r a î t la plus vraisemblable, et que si les 

voyageurs nous eussent d o n n é des descriptions aussi exactes des Bedas et des Cha

crelas que W a f e r l 'a f a i t des Dariens, nous eussions p e u t - ê t r e reconnu qu' i ls ne 

pouvaient pas plus que ceux-ci ê t r e d 'origine e u r o p é e n n e . Ce q u i me p a r a î t ap

puyer beaucoup cette m a n i è r e de penser, c'est que, p a r m i les N è g r e s , i l n a î t aussi 

des blancs de pè res et m è r e s noirs . On t rouve la description de deux de ces N è g r e s 

blancs dans Y Histoire de l'Académie : j ' a i v u m o i - m ê m e l ' u n des deux, et l 'on assure 

q u ' i l s'en trouve u n assez grand nombre en A f r i q u e p a r m i les autres Nègres . Ce 

que j ' e n ai v u i n d é p e n d a m m e n t de ce qu'en disent les voyageurs, ne me laisse au

c u n doute sur leur origine ; ces Nègres blancs sont des Nègres dégéné r é s de leur 

race : ce ne sont pas une espèce d'hommes p a r t i c u l i è r e et constante; ce sont des 

ind iv idus singuliers, q u i ne fon t qu'une v a r i é t é accidentelle ; en u n mot , i ls sont 

p a r m i les Nègres ce que "Wafer d i t que nos Indiens blancs sont p a r m i les Indiens 

jaunes, ce que sont apparemment les Chacrelas et les Bedas p a r m i les Indiens 

bruns . Ce q u ' i l y a de plus singulier , c'est que cette va r ia t ion de la nature ne se 

t rouve que d u noi r au blanc et n o n pas d u blanc au no i r , car elle arr ive chez 

les Nègres , chez les Indiens les plus bruns, et aussi chez les Indiens les plus 

jaunes, c ' e s t - à - d i r e dans toutes les races d'hommes q u i sont le plus é lo ignées 

d u blanc, et i l n 'a r r ive jamais chez les blancs q u ' i l naisse des individus noirs. Une 

autre s i n g u l a r i t é , c'est que tous ces peuples des Indes orientales, de l 'A f r ique et de 

l ' A m é r i q u e , chez lesquels on t rouve ces hommes blancs, sont tous sous la m ê m e 

lat i tude. L ' i s thme de Darien, le pays des Nègres et Ceylan sont absolument sous le 

m ê m e pa ra l l è l e . Le blanc p a r a î t donc ê t r e la couleur p r i m i t i v e de la nature, que 

le c l imat , la nou r r i t u r e et les m œ u r s a l t è r e n t et changent m ê m e jusqu 'au jaune, 

au b r u n ou au no i r , et q u i r e p a r a î t dans de certaines circonstances, mais avec une 
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s i grande a l té ra t ion q u ' i l ne ressemble point au blanc p r i m i t i f , q u i , en effet, a été 
d é n a t u r é par les causes que nous venons d'indiquer. 

E n tout , les deux ex t rêmes se rapprochent presque toujours : la nature aussi 
parfaite qu'elle peut l 'ê tre , a fa i t les hommes blancs, et la nature al térée autant 
q u ' i l est possible les rend encore blancs ; mais le blanc naturel ou blanc de l'es
pèce est fo r t d i f fé rent du blanc individuel ou accidentel ; on en voit des exemples 
dans les plantes aussi bien que dans les hommes et les animaux : la rose blanche, 
l a giroflée blanche, etc., sont bien di f férentes , m ê m e pour le blanc, des roses ou 
des giroflées rouges, q u i , dans l 'automne, deviennent blanches, lorsqu'elles ont 

souffert le f r o i d des nuits et les petites gelées de cette saison. 
Ce q u i peut encore faire croire que ces hommes blancs ne sont en effet que des i n 

dividus qu i ont dégénéré de leur espèce, c'est qu'ils sont tous beaucoup moins forts 
et moins vigoureux que les autres, et qu'i ls ont les yeux e x t r ê m e m e n t faibles. On 
trouvera ce dernier fa i t moins extraordinaire, lorsqu'on se rappellera que parmi nous 
les hommes qu i sont d 'un blond blanc ont ordinairement les yeux faibles; j ' a i aussi 

r e m a r q u é qu'i ls avaient souvent l 'oreille dure; et on p ré t end que les chiens qui sont 
absolument blancs et sans aucune tache sont sourds. Je ne sais si cela es tgénéra le -

* ment v r a i ; je puis seulement assurer que j ' e n ai v u plusieurs qu i l 'é ta ient en effet. 
Les Indiens du Pé rou sont aussi couleur de cuivre comme ceux de l ' isthme, sur

tout ceux q u i habitent le bord de la mer et les terres basses : car ceux qu i demeu
rent dans les pays é levés , comme entre les deux c h a î n e s des Cordil l ières, sont 
presque aussi blancs que les E u r o p é e n s ; les uns sont à une lieue de hauteur au-

dessus des autres, et cette différence d 'é lévat ion sur le globe fa i t autant qu'une d i f 
fé rence de mi l le lieues en latitude pour la t e m p é r a t u r e du climat. E n effet, tous les 
Indiens naturels de la terre ferme qu i habitent le long de la r iv ière des Amazones 
et le continent de la Guyane sont b a s a n é s et de couleur rougeâ t re plus ou moins 
claire. La divers i té de la nuance, d i t M . de la Condamine, a vraisemblablement pour 

cause principale la d i f f é r e n t e t e m p é r a t u r e de l 'a i r du pays qu'i ls habitent, var iée de
puis la plus grande chaleur de la zone torr ide jusqu'au f r o i d causé par le voisinage 

de la neige. Quelques-uns de ces sauvages, comme les Omaguas, aplatissent le visage 
de leurs enfants en leur serrant la tê te entre deux planches; quelques autres se per
cent les narines, les lèvres ou les joues pour y passer des os de poisson, des plumes 
d'oiseau et d'autres ornements ; la plupart se percent les oreilles, les agrandissent 
prodigieusement, et remplissent le t rou du lobe d 'un gros bouquet de fleurs ou 
d'herbes qu i leur sert de pendant d'oreilles. Je ne d i ra i r ien i c i de ces Amazones' 
dont on a tant par lé : on peut consulter à ce sujet ceux qu i en ont écr i t ; et, après 
les avoir lus on n 'y trouvera r ien d'assez posi t i f pour constater l'existence 
actuelle de ces femmes. 

Quelques voyageurs font ment ion d'une nat ion dans la Guyane dont les hommes 
sont plus noirs que tous les autres Indiens. Les Arras, d i t Baleigh, sont presque 
aussi noirs que les N è g r e s ; i ls sont fo r t vigoureux et i ls se servent de f lèches em

poisonnées . Cet auteur parle aussi d'une autre na t ion d'Indiens qu i ont le cou si 
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court et les épaules si élevées que leurs yeux paraissent ê t r e sur leurs é p a u l e s , et 

leur bouche dans leur poi t r ine, Cette d i f fo rmi t é si monstrueuse n'est s û r e m e n t pas 

naturel le , et i l y a grande apparence que ces sauvages, q u i se plaisent tant à d é f i 

gurer l a nature en aplatissant, en arrondissant, en allongeant la t è te de leurs 

enfants, auront aussi i m a g i n é de leur faire rentrer le cou dans les é p a u l e s . I l ne 

faut pour donner naissance à toutes ces bizarreries, que l ' idée de se rendre, par ces 

d i f fo rmi tés , plus effroyables et plus terribles à leurs ennemis. Les Scythes, autrefois 

aussi sauvages que le sont au jourd 'hui les A m é r i c a i n s , avaient apparemment les 

m ê m e s idées , qu ' i ls r éa l i s a i en t de la m ê m e f a ç o n ; et c'est ce q u i a sans doute 

d o n n é l i e u à ce que les anciens ont écr i t au sujet des hommes a c é p h a l e s , c y n o 

c é p h a l e s , etc. 
Les sauvages du Brés i l sont à peu p rès de la ta i l le des E u r o p é e n s , mais plus 

for t s , plus robustes et plus dispos : i ls ne sont pas sujets à autant de maladies, et i l s 

v ivent c o m m u n é m e n t plus longtemps -.leurs cheveux, q u i sont noirs , blanchissent 

rarement dans la vieillesse. I l s sont b a s a n é s et d'une couleur brune q u i t i re u n 

peu sur le rouge ; i ls ont la tê te grosse, les épaules larges et les cheveux longs. Us 

s'arrachent la barbe, le po i l du corps, et m ê m e les sourcils et les c i ls ; ce q u i leur 

donne un regard extraordinaire ef farouche. Us se percent la lèvre de dessous pour 

y passer u n petit os po l i comme de l ' ivoi re , ou une pierre verte assez grosse Les 

m è r e s éc rasen t le nez de leurs enfants peu de temps a p r è s la naissain <• Us v<»nt 

tous absolument nus, et se peignent le corps de d i f fé ren tes couleurs. Ceux qu i ha

bi tent dans les terres voisines des côtes de la mer se sont u n peu civi l i sés p a r l e 

commerce volontaire ou forcé qu'ils ont avec les Portugais : mais ceux de l ' i n t é 

r ieur des terres sont encore, 'pour la plupart , absolument sauvages. Ce nV<t pas 

m ê m e par la force, et en voulant les r édu i r e à un dur esclavage, qiï<-n vient ; i bout 

de les policer : les missions ont f o r m é plus d'hommes dans ces nations barbares, 

que les a rmées victorieuses qu i les ont s u b j u g u é e s . Le Paraguay n'a été m a q u i s quo 

de cette f açon : la douceur, le bon exemple, la cha r i t é et l'exercice de la \ > T H , 

constamment p r a t i qués par les missionnaires, ont touché, ces sauvages ' t vaincu 

leur déf iance et leur f é r o c i t é : i ls sont venus souvent dVm.-memes demander à 

c o n n a î t r e la l o i qu i rendait les hommes si parfai ts ; ils se sont soumis ù eette loi et 

r é u n i s en société. Rien ne fai t plus d'honneur à la rel igion que d'avoir civi l isé ces 

nations et j e té les fondements d 'un empire sans autres armes que celles rie la ver tu . 

Les habitants de cette con t rée du Paraguay ont c o m m u n é m e n t la tail le assez 

belle et assez é levée ; ils ont le visage un peu long et la couleur o l ivâ t r e . I l r é g n e 

quelquefois pa rmi eux une maladie extraordinaire, : oYst une espère de lèpre qui 

leur couvre tout le corps, et y forme une c roû te semblable à de< écai l les d. poisson. 

Cette i n c o m m o d i t é ne leur cause aucune douleur, n i m ê m e aucun autre d e r a i v e -
ment dans la s a n t é . 

Les Indiens du Chi l i sont, au rapport de M . Frezier, d'une couleur b a s a n é e qui 

t i re u n peu sur celle du cuivre rouge, comme celle des Indiens du P é r o u . Cette, 

couleur est d i f fé ren te de celle des m u l â t r e s : comme ils viennent d 'un blanc et 
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d'une négresse et d'une blanche et d 'un nègre , leur couleur est brune, c 'es t -à-dire 
mêlée de blanc et de no i r ; au lieu que, dans tout le continent de l 'Amérique m é r i 
dionale, les Indiens sont jaunes ou p lu tô t rougeâ t res . Les habitants du Chi l i sont 
de bonne taille ; i ls ont les membres gros, la poitrine large, le visage peu agréable 
et sans barbe, les yeux petits, les oreilles longues, les cheveux noirs, longs et gros 
comme du c r i n ; ils s'allongent les oreilles, et ils s'arrachent labarbe avec des pinces 

faites de coquilles. La plupart vont nus, quoique le cl imat soit f r o i d ; ils portent 
seulement sur leurs épaules quelques peaux d'animaux. C'est à l 'ext rémité du 
C h i l i , vers les terres Magellaniques, que se trouve, à ce qu'on pré tend , une race 
d'hommes de taille gigantesque. M. Frezier d i t avoir appris de plusieurs Espagnols 
q u i avaient v u quelques-uns de ces hommes, qu'i ls avaient quatre vares de hau
teur, c'est-dire neuf ou dix pieds. Selon l u i , ces géan t s , appelés Paiagons, habitent 
le côté de l'est de la côte déser te dont les anciennes relations ont par lé , qu 'on a 
ensuite t ra i tées de fables, parce qu'on a v u au dét ro i t de Magellan des Indiens dont 

la tai l le ne surpassait pas celle des autres hommes. C'est, d i t - i l , ce qu i a pu t r o m 
per Froger dans sa relation du voyage de M . de Gennes ; car quelques vaisseaux ont 
v u en m ê m e temps les uns et les autres. E n 1709, les gens du vaisseau le Jacques, 
de Saint-Malo, virent sept de ces géants dans la baie Grégoire ; et ceux du vaisseau 
le Saint-Pierre, de Marseille, en virent six, dont ils s ' approchèrent pour leur o f f r i r 
du pain, du v i n et de l'eau-de-vie, qu'ils r e fusè ren t , quoiqu'ils eussent d o n n é à ces 
matelots quelques flèches et qu'ils les eussent aidés à échouer le canot du navire. 
A u reste, comme Frezier ne di t pas avoir v u l u i - m ê m e aucun de ces géan t s , et que 
les relations qui en parlent sont remplies d 'exagéra t ions sur d'autres choses, on peut 
encore douter qu ' i l existe en effet une race d'hommes tente composée de géan t s , 

surtout lorsqu'on leur supposera dix pieds de hauteur; car le volume du corps 
d'un tel homme serait hu i t fois plus cons idérab le que celui d 'un homme ordinaire. 
I l semble que la hauteur ordinaire des hommes é t an t de cinq pieds, les limites ne 
s ' é tendent guères qu 'à u n pied au-dessus et au-dessous. : u n homme de six pieds est 

en effet u n t r è s - g r a n d homme, et u n homme de quatre pieds est t rès-pet i t . Les 
g é a n t s et les nains qu i sont au-dessus et au-dessous de ces termes de grandeur doi

vent ê t re r ega rdés comme des var ié tés individuelles et accidentelles, et non pas 
comme des différences permanentes qu i produiraient des races constantes. 

A i i reste, si ces géants des terres Magellaniques existent, i ls sont en fo r t petit 
nombre: car les habitants des terres du dé t ro i t et des î les voisines sont des sauva
ges d'une tail le méd ioc re : ils sont de couleur ol ivâtre ; i ls ont la poitr ine large, le 
corps assez car ré , les membres gros, les cheveux noirs et plats ; en u n mot, i ls 

ressemblent pour la taille à tous les autres hommes, et par la couleur et les che
veux aux autres Amér i ca ins . 

I l n 'y a donc pour ainsi dire dans tout le nouveau continent qu'une seule et 
m ê m e race d'hommes, qu i tous sont plus ou moins basanés ; et à l'exception du 
nord de l 'Amér ique , où i l se trouve des hommes semblables aux Lapons, et aussi 

quelques hommes à cheveux blonds, semblables aux E u r o p é e n s du nord, tout le 
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reste de cette vaste part ie d u monde ne contient que des hommes p a r m i lesquels 

i l n ' y a presque aucune d ive r s i t é ; au l i eu que dans l 'ancien cont inent nous avons 

t r o u v é une prodigieuse v a r i é t é dans les d i f f é r e n t s peuples. I l me p a r a î t que la 

raison de cette u n i f o r m i t é dans les hommes de l ' A m é r i q u e , v ien t de ce qu'i ls v i 

vent tous de la m ê m e f a ç o n ; tous les A m é r i c a i n s naturels é t a i e n t ou sont encore 

sauvages ou presque sauvages ; les Mexicains et les P é r u v i e n s é t a i e n t si nouvel le

men t po l i cés , qu ' i l s ne doivent pas faire une exception. Quelle que soit donc l 'o 

r ig ine de ces nat ions sauvages, elle p a r a î t leur ê t r e commune à toutes; tous les 

A m é r i c a i n s sortent d'une m ê m e souche, et i ls ont c o n s e r v é j u s q u ' à p r é s e n t les ca

r a c t è r e s de leur race sans grande var ia t ion , parce qu ' i ls sont tous d e m e u r é s sau

vages, qu ' i ls ont tous v é c u à peu p r è s de l a m ê m e f a ç o n , que leur c l imat n'est pas 

à beaucoup p r è s aussi i n é g a l pour le f r o i d et pour le chaud que celui de l 'ancien 

continent , et q u ' é t a n t nouvellement é tab l i s dans leur pays, les causes q u i p r o d u i 

sent des v a r i é t é s n 'on t p u agir assez longtemps pour o p é r e r des effets bien sensibles. 

Chacune des raisons que je viens d'avancer m é r i t e d ' ê t r e cons idé rée en pa r t i cu 

l i e r . Les A m é r i c a i n s sont des peuples nouveaux : i l me semble qu 'on n'en peut pas 

douter lorsqu'on f a i t a t tent ion à leur peti t nombre, à leur ignorance, et au peu de 

p r o g r è s que les plus civi l isés d'entre eux avaient fa i t dans les arts ; car, quoique 

les p r e m i è r e s relations de la d é c o u v e r t e et des c o n q u ê t e s de l ' A m é r i q u e nous par 

len t d u Mexique, du P é r o u , de Saint-Domingue, etc., comme de pays t r è s - p e u p l é s , 

et qu'elles nous disent que les Espagnols ont eu à combattre par tout des a r m é e s 

t r è s - n o m b r e u s e s , i l est a isé de voi r que ces faits sont f o r t exagé ré s , p r e m i è r e m e n t 

par le peu de monuments q u i restent de la p r é t e n d u e grandeur de ces peuples ; 

secondement, par la nature m ê m e de leur pays, q u i , quoique p e u p l é d ' E u r o p é e n s 

p lus^ndust r ieux sans doute que ne l ' é ta ien t les naturels, est cependant encore sau

vage, incul te , couvert de bois, et n'est d'ailleurs qu 'un groupe de montagnes inac* 

cessibles, inhabi tables , q u i ne laissent par c o n s é q u e n t que de petits espaces 

propres à ê t r e cu l t ivés et habi t s; t r o i s i è m e m e n t , par la t r ad i t i on m ê m e de ces 

peuples sur h temps qu ' i ls se sont r é u n i s en société (les P é i u v i c n s ne comptaient 

que d j u z e rois, dont le premier avait c o m m e n c é à les c iv i l i s r : ainsi i l n 'y avait 

pas t n i s cui ts ans qu ' i ls avaient c s . s é d ' ê t r e , comme les autres, e n t i è r e m e n t sau

vages) ; q u a t r i è m e m e n t , par le petit nombre d'hommes q u i ont é té e m p ' o y é s à 

fa<ro la cunqu te de ces vaste~ con t r ée s : quoique avantage que la poudra à canon 

p û t leur donner, ils n 'auraient jamais subjugu:; ces peuples, s'ils eussent été nom

breux ; une prouve de ce que j 'avance, c'est qu 'on n'a jamais pu c o n q u é r i r le pays 

des Nègres n i les assujettir, quoique les effets de la poudre fussent aussi nouveaux 

et aussi torribles pour eux que pour les A m é r i c a i n s ; la faeilit.'; avec laque.le on 

s'est e m p a r é de l ' A m é r i q u e me p a r a î t prouver qu'elle é t a i t t r è s - p e u p e u p l é e , et par 

c o n s é q u e n t nouvellement h a b i t é e . 

Dans le nouveau continent , la t e m p é r a t u r e des d i f f ' r n n ' s cl imats est bien plus 

égale que dans l 'ancien continent ; c'est encore par l 'effet de plusieurs causes : i l 

l a i t beaucoup moins chauJ. sous la zone tor r ido en A m é r i q u e quo sous la zono 
v . Xtl 
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torride en A f r i q u e ; les pays compris sous cette zone en A m é r i q u e , sont le Mexique, 
la Nouvelle-Espagne, le P é r o u , la terre des Amazones, le Brésil et la Guyane. L a 
chaleur n'est jamais for t grande au Mexique, à la Nouvelle-Espagne et au Pé rou , 
parce que ces cont rées sont des terres e x t r ê m e m e n t élevées au-dessus du niveau 
ordinaire de la surface du globe ; le t h e r m o m è t r e dans les grandes chaleurs ne 
monte pas sr haut au P é r o u qu'en France; la neige qu i couvre le sommet des 
montagnes refroidi t l 'air, et cette cause, q u i n'est qu 'un effet de la p r emiè re , inf lue 
beaucoup sur la t e m p é r a t u r e de ce cl imat : aussi les habitants, au l ieu d 'ê tre noirs 
ou t r è s - b r u n s , sont seulement basanés . Dans la terre des Amazones i l y a une pro
digieuse q u a n t i t é d'eaux r é p a n d u e s , de fleuves et de forê ts : l 'a i r y est donc ex t rê 
mement humide, et par conséquen t plus frais q u ' i l ne le serait dans u n pays beau
coup plus sec. D'ailleurs on doit observer que le vent d'est, qu i souffle constam
ment entre les tropiques, n'arrive au Brési l , à la terre des Amazones et à la Guyane, 
qu ' ap rè s avoir t r ave r sé une vaste mer, sur laquelle i l prend de la f r a î cheu r qu ' i l 
porte ensuite sur toutes les terres orientales de l 'Amér ique équinoxia le : c'est par 
cette raison, aussi bien que par la q u a n t i t é des eaux et des forê ts , et par l 'abon
dance et la con t inu i t é des pluies, que ces parties de l 'Amér ique sent beaucoup plus 

t empérées qu'elles ne le seraient en effet sans ces circonstances pa r t i cu l i è res . Mais 
lorsque lo vent d'est a t raversé les terres basses de l 'Amér ique , et q u ' i l arrive au 
P é r o u , i l a acquis un degré de chaleur plus cons idé rab le : aussi f e r a i t - i l plus 
chaud au Pé rou qu'au Brésil ou à la Guyane, si l 'é lévation de cette con t rée , et les 

neiges qui s'y trouvent, ne refroidissaient pas l 'a ir , et n ' é t a i e n t pas au vent d'est 
toute la chaleur qu ' i l peut avoir acquise en traversant les terres ; i l l u i en reste ce
pendant assez pour influer sur la couleur des habitants, car ceux qu i , par leur 

situation y sont le plus exposés , sont les plus jaunes ; et ceux qu i habitent les 
vallées entre les montagnes, et qui sont à l ' abr i de ce vent, sont beaucoup plus 

blancs que les autres. D'ailleurs ce vent, qu i vient frapper contre les hautes mon
tagnes des Cordil i ières, doit se ré f léch i r à d'assez grandes distances dans les terres 
voisines de ces montagnes, et y porter la f r a î c h e u r q u ' i l a prise sur les neiges qui 

couvrent leurs sommets ; ces neiges e l l e s - m ê m e s doivent produire des vents froids 
dans les temps de leur fonte. Toutes ces causes concourant donc à rendre le c l i 
mat de la zone torride en Amér ique beaucoup moins chaud, i l n'est point é t onnan t 

qu'on n 'y trouve pas des hommes noirs n i m ê m e bruns, comme on en trouve sous 

la zone torride en Afr ique et en Asie, où les circonstances sont for t différentes , 
comme nous le dirons tout à l 'heure. Soit que l 'on suppose donc que les habi

tants de l 'Amér ique soient t r è s - a n c i e n n e m e n t na tu ra l i s é s dans leur pays, ou qu'ils 
y soient venus plus nouvellement, on ne doit pas y trouver des hommes noirs, 
puisque leur zone torride est u n climat t e m p é r é . 

La de rn iè re raison que j ' a i d o n n é e de ce qu ' i l se trouve peu de va r i é t és dans les 
hommes en A m é r i q u e , c'est l ' un i fo rmi t é dans leur m a n i è r e de vivre : tous étaient 

sauvages, ou t r è s - n o u v e l l e m e n t civilises ; tous vivaient ou avaient vécu de la 
m ê m e f a ç o n . E n supposant qu'ils eussent tous une origine commune, les races 
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B'étaient d i spe r sées sans s ' ê t re c r o i s é e s ; chaque fami l l e faisait une na t ion tou jours 

semblable à e l l e - m ê m e , et presque semblable aux autres, parce que le c l imat et la 

nou r r i t u r e é t a i en t aussi à peu p rès semblables : i ls n 'avaient aucun moyen de d é 

g é n é r e r n i de se perfect ionner; i ls ne pouvaient donc que demeurer tou jours les 
m ê m e s , et partout à peu p r è s les m ê m e s . 

Quant à leur p r e m i è r e or igine, j e ne doute pas, i n d é p e n d a m m e n t m ê m e des 

raisons t h é o l o g i q u e s , qu'elle ne scit la m ê m e que la n ô t r e : la ressemblance des 

sauvages de l ' A m é r i q u e septentrionale avec les Tartares or ientaux do i t fa i re soup

ç o n n e r qu ' i l s sortent anciennement de ces peuples. Les nouvelles d é c o u v e r t e s que 

les Russes ont faites au delà du Kamtschatka, de plusieurs terres et de plusieurs 

î l es q u i s ' é t e n d e n t j u s q u ' à la partie de l'ouest du cont inent de l ' A m é r i q u e , ne lais

seraient aucun doute sur la poss ib i l i t é de la communica t ion , si ces d é c o u v e r t e s 

é t a i e n t bien c o n s t a t é e s , et que ces terres fussent à peu p rès contigues ; mais, en 
supposant m ê m e q u ' i l y ait des intervalles de mers assez c o n s i d é r a b l e s , n 'est- i l 

pas t r è s - p o s s i b l e que des hommes aient t r a v e r s é ces intervalles, et qu ' i ls soient 

a l lés d ' e u x - m ê m e s chercher ces nouvelles terres, ou qu ' i ls y aient été j e t é s par la 

t e m p ê t e ? I l y a p e u t - ê t r e un plus grand interval le de mer entre les î les Mariannes 

et le Japon, qu'entre aucune des terres qu i sont au de là d u Kamtschatka et celle 

de l ' A m é r i q u e , et cependant les î les Mariannes se sont t r o u v é e s p e u p l é e s d'hommes 

q u i ne peuvent venir que du cont inent or ienta l . Je serais donc p o r t é à croire que 

les premiers hommes q u i sont venus en A m é r i q u e ont a b o r d é aux terres q u i sont 

au nord-ouest de l a Californie ; que le f r o i d excessif de ce c l imat les obligea à 

gagner les parties plus m é r i d i o n a l e s de leur nouvelle demeure; qu ' i ls se f i x è r e n t 

d 'abord au Mexique et au P é r o u , d ' o ù i l s se sont ensuite r é p a n d u s dans toutes les 

parties de l ' A m é r i q u e septentrionale et m é r i d i o n a l e ; car le Mexique et le P é r o u 

peuvent ê t r e r e g a r d é s comme les terres les plus anciennes de ce continent , et les 

plus anciennement p e u p l é e s , puisqu'elles sont les plus é levées et les seules où l ' on 

ai t t r o u v é des hommes r é u n i s en soc ié té . On peut aussi p r é s u m e r , avec une t r è s -

grande vraisemblance, que les habitants du n o r d de l ' A m é r i q u e au d é t r o i t de 

Davis et des parties septentrionales de la terre de Labrador, sont venus d u Groen

l a n d q u i n'est s é p a r é de l ' A m é r i q u e que par la largeur de ce d é t r o i t , q u i n'est pas 

f o r t c o n s i d é r a b l e ; car, comme nous l 'avons d i t , ces sauvages du dé t ro i t do Davis 

et ceux d u Groenland se ressemblent parfai tement : et, quant à la m a n i è r e dont 

le Groenland aura é té p e u p l é , on peut croire, avec tou t autant do vraisemblance, 

que les Lapons y auront p a s s é depuis le cap Nord , q u i n 'en est é lo igné que d'en

v i r o n cent cinquante lieues; et d'ailleurs, comme l'île d'Islande est presque con-

t i g u ë au Groenland, que cette î le n'est pas é lo ignée des Orcades septentrionales, 

qu'elle a é té t r è s - a n c i e n n e m e n t h a b i t é e et m ê m e f r é q u e n t é e des peuples do l ' E u 

rope, que les Danois avaient m ê m e fa i t des é t a b l i s s e m e n t s et f o r m é des colonies 

dans le Groenland, i l ne serait pas é t o n n a n t qu 'on t r o u v â t dans ce pays dos 

hommes blancs et à cheveux blonds, q u i t i reraient leur origine de ces Danois, et 

i l y a quelque apparence que les hommes blancs qu 'on t rouve aussi au dé t ro i t do 
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Davis, viennent rie ces l)bncs d'E uropa qui se sont établ is dans les terres du 
G:o uiiand, d'où ils auront ais 'ment passé en Amér ique , en traversant le petit 

intervalle de mer qui f i r m e le dé t ru i t do Davis. 
A itant i l y a d 'un i fo rm té dans la c mleur et dans la forme des habitants natu-

r 1-i d<; l'Amér.qUiî, autant on trouve de variété dans Los peuples do l 'Afr ique. Cette 
pa l i e du monde est t rô . - i -mc;ennommt et t r è s - a b o n d a m m e n t peup lée ; le climat y 
est b r û l a n t , et cependant d'uno t e m p é r a t u r e t rès- inégale suivan b s différentes 
con roes ; et les m œ u r s dos différents pju^las sont aussi toutes d i f férentes , comme 
on a pu le remarquer par les descriptions que nous en avons données . Toates ces 
caus s ( nt donc concouru poar produire en Afr ique une variété dans les hemmes 
plus grande que partout ailleurs ; car, en examinant d'abord la différence de la 
t e m p é r a t u r e des cont rées africaines, nous trouverons que la chaleur n ' é t an t pas 
excessive en Barbarie et dans toute l ' é t endue des terres voisines de la mer Médi
t e r r anée , les hommes y sont blancs et seulement un peu basanés . Toute cette terre 

de la Barbarie est r a f r a î c h i e d 'un côté par l 'air de la mer Médi terranée, et de 
l 'autre par les neiges du mont Atlas ; elle est d'ailleurs s i tuée dans la zone t e m p é 
rée en deçà du tropique : aussi tous les peuples qu i sont depuis l 'Egypte jusqu'aux 
î les Canaries sont seulement u n peu plus ou un peu moins basanés . A u delà du 
tropique, et de l 'autre côté du mont Atlas, la chaleur devient beaucoup plus 
grande; et les hommes sont t r è s - b r u n s , mais ils ne sont pas encore noirs. Ensuite, 
au 17e ou au 18" degré de latitude nord , on trouve le Sénégal et la Nubie, dont les 
habitants sont tout à fa i t noi rs ; aussi la chaleur y est-elle excessive. On sait qu'au 
Sénégal elle est si grande, que la l iqueur du t h e r m o m è t r e monte j u s q u ' à 38 degrés , 
tandis qu'en France elle ne monte que t r è s - r a r e m e n t à 30 degrés , et qu'au P é r o u , 

quoique s i tué sous la zone torride, elle est presque toujours au m ê m e degré , et ne 
s'élève presque jamais au-dessus de 25 degrés . Nous n'avons pas d'observations 
faites avec le t h e r m o m è t r e en Nubie ; mais tous les voyageurs s'accordent à dire 
que la chaleur y est excessive : les déser t s sablonneux qu i sont entre la Haute-

É g y p t e et la Nubie échauf fen t l 'a i r au point que le vent du no rd des Nubiens doit 
être un vent b r û l a n t ; d'autre côté le vent d'est, q u i r è g n e le plus ordinairement 
entre les tropiques, n 'arrive en Nubie qu ' ap rè s avoir parcouru les terres de l 'Ara
bie, sur lesquelles i l prend une chaleur que le petit intervalle de la mer Rouge ne 
peut guè re t e m p é r e r . On ne doit donc pas ê t re surpris d'y trouver les hommes 

tout à fa i t noirs : cependant i ls doivent l 'ê t re encore plus au Sénégal ; car le vent 
d'e=t ne peut y arriver q u ' a p r è s avoir parcouru toutes les terres de l 'Af r ique dans 
leur plus grande largeur ; ce q u i doit le rendre d'une chaleur insoutenable. Si l 'on 
prend donc en géné ra l toute la partie de l 'Af r ique q u i est comprise entre les t ropi 
ques, où le vent d'est souffle plus constamment qu'aucun autre, on concevra a isé
ment que toutes les côtes occidentales de cette partie du monde doivent éprouver 
et ép rouven t en effet une chaleur bien plus grande que les côtes orientales, parce 
que le vent d'est arrive sur les côtes orientales avec la f r a î c h e u r q u ' i l a prise en 

parcourant une vaste mer, au l ieu q u ' i l prend une ardeur b r û l a n t e en traversant 
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les terres d 'Af r ique avant que d 'arr iver aux côtes occ dentales de cette partie d u 

monde : aussi les côtes du Sénégal , de Sierra-Leone, de la G u i n é e , en u n m o t 

toutes les terres occidentales de l 'Af r ique q u i sont s i tuées sous la zone tor r ide , 

sont les c l imats les plus chauds de la terre, et i l ne fa t pas, à beaucoup p r è s , 

aussi chaud sur les cô tes orientales de l ' A f r i q u e , comme ù Mozambique, à Movn-

baz \ etc. Je ne doute donc pas que ce ne soit par cet'.c raison qu 'on trouve les 

vrais Nègres , c ' e s t - à -d i r e les plus noirs de tous les noirs , dans les terres occiden

tal; s de l 'Af r ique , et qu 'au contraire on trouve les Cafres, c ' e s t - à -d i r e des noirs 

moins noirs , dans les terres orientales. L a d i f f é r ence m a r q u é e qu i est entre ces 
deux espèces de noirs vient de colle de la chaleur de leur c l imat , q u i n'est que t r è s -

grande dans la partie de l 'orient , mais excessive dans celle de l 'occident en A f r i 

que. A u de là du tropique, du côté du sud, la chaleur est c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i 

n u é e , d'abord par la hauteur de la lat i tude, et aussi parce que la pointe de l ' A f r i q u e 

se ré t réc i t , et que cette pointe de terre é t a n t e n v i r o n n é e de la mer de tous cô té s , 

l ' a i r doi t y ê t r e beaucoup plus t e m p é r é q u ' i l ne le serait dans le m i l i e u d 'un c o n t i 

nent : aussi les hommes de cette c o n t r é e commencent à b lanchir , et sont n a t u r e l 

lement plus blancs que noirs, comme nous l'avons d i t ci-dessus. Rien ne me p a r a î t 

prouver plus clairement que le c l imat est la pr incipale cause de la va r i é t é dans 

l ' e spèce humaine, que cetle couleur des Hottentots , dont la noirceur ne peut avoir 

é t é affaiblie que p a r l a t e m p é r a t u r e d u c l i m a t ; et, si l ' on j o i n t à cette preuve 
toutes celles qu 'on doi t t i re r des convenances que j e viens d'exposer, i l me semble 

qu 'on n 'en pourra plus douter. 
Si nous examinons tous les autres peuples q u i sont sous l a zone to r r ide au d e l à 

de l ' A f r i q u e , nous nous confirmerons encore plus dans cette op in ion . Les habi tants 

des Maldives, de Ceylan, de la pointe de la p r e s q u ' î l e de l ' Inde, de Sumatra, de 

Malaca, de B o r n é o , des Célèbes , des Phil ippines, etc., sont tous e x t r ê m e m e n t 

bruns , sans ê t r e absolument noirs , parce que toutes ces terres sont des î les ou des 

p r e s q u ' î l e s . L a mer t e m p è r e dans ces cl imats l 'ardeur de Pair, q u i d 'ail leurs ne 

peut jamais ê t r e aussi grande que dans l ' i n t é r i e u r ou sur les côtes occidentales de 

l ' A f r i q u e , parce que le vent d'est ou d'ouest, q u i r è g n e al ternativement dans cette 

par t ie du globe, n 'a r r ive sur ces terres de l 'archipel I n d i e n q u ' a p r è s avoir p a s s é 

sur des mers d'une t r è s - v a s t e é t e n d u e . Toutes ces î les ne sont donc p e u p l é e s que 

d 'hommes bruns , parce que la chaleur n ' y est pas excessive ; mais dans la N o u 

ve l l e -Gu inée ou Terre des Papous on retrouve des hommes noirs , et q u i paraissent 

ê t r e de vrais Nègres par la descript ion des voyageurs, parce que ces terres fo rmen t 

u n cont inent du cô té de l'est, et que le vent q u i traverse ces terres est beaucoup 

plus ardent que celui q u i r è g n e dans l ' océan I n d i e n . Dans la Nouvelle-Hollande, 

o ù l 'ardeur d u c l imat n'est pas si grande, parce que cette terre commence à s ' é lo i 

gner de l ' é q u a t e u r , on retrouve des peuples moins noirs et assez semblables aux 

Hottentots . Ces N è g r e s et ces Hottentots , que l ' on t rouve sous la m ê m e la t i tude, ; 

à une si grande distance des autres Nègres et des autres Hottentots , ne prouvent -

i l s pas que leur couleur ne d é p e n d que de l 'ardeur d u c l ima t? car o n ne peut pas 
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soupçonne r qu ' i l y ait jamais en de communication de l 'Afr ique à ce continent 
austral, et cependant on y retrpuve les m ê m e s espèces d'hommes, parce qu'on y 
trouve les circonstances qu i peuvent occasionner les m ê m e s degrés de chaleur. 
U n exemple pris des animaux pourra confirmer encore tout ce que je viens de 
dire. On a observé qu'en D a u p h i n ô tous les cochons sont noirs, et qu'au contraire 
de l 'autre côté du R h ô n e en Vivarais, où i l fa i t plus f r o i d qu'en Dauph iné , tous 
les cochons sont blancs. I l n 'y a pas d'apparence que les habitants de ces deux 
provinces se soient accordés pour n 'é lever les uns que des cochons noirs, et les 
autres des cochons blancs, et i l me semble que cette di f férence ne peut venir que 
de celle de la t e m p é r a t u r e d u cl imat , c o m b i n é e peu t -ê t r e avec celle de la nour r i 

ture de ces animaux. 
Les noirs qu'on a t rouvés , mais en f o r t petit nombre, aux Philippines et dans 

quelques autres îles de l 'océan Indien viennent apparemment de ces Papous ou 
Nègres de la Nouve l l e -Guinée , que les E u r o p é e n s ne connaissent que depuis eu-
v i r o n cinquante ans. Dampier découvr i t en 1700 la partie la plus orientale de cette 
terre, à laquelle i l donna le n o m de Nouvelle-Bretagne : mais on ignore encore 
l ' é t endue de cette c o n t r é e ; on sait seulement qu'elle n'est pas for t peup lée dans les 
parties qu'on a reconnues. 

On ne trouve donc des Nègres que dans les climats de la terre où toutes les c i r 
constances sont r éun ies pour produire une chaleur constante et toujours excessive : 
cette chaleur est si naturelle, non-seulement à la product ion, mais m ê m e à la 
conservation des Nègres , qu'on a observé dans nos î les , où la chaleur, quoique 

t r è s - f o r t e , n'est pas comparable à celle du Sénégal , que les enfants nouveau-nés 
des Nègres sont si susceptibles des impressions de l 'air, que l 'on est obligé de les 
tenir pendant les neuf premiers jours après leur naissance dans des chambres bien 

fe rmées et bien chaudes : si l 'on ne prend point ces p récau t ions , et qu'on les ex
pose à l 'air au moment de leur naissance, i l leur survient une convulsion à la mâ
choire qu i les empêche de prendre de la nourr i ture , et qu i les fa i t mour i r . M ; L i t 

t r é , qui f i t en 1702 la dissection d'un Nègre , observa que le bout du gland qui 
n ' é t a i t pas couvert du p répuce é ta i t noir comme toute la peau, et que le reste qui 

étai t couvert était parfaitement blanc. Cette observation prouve que l 'action de 
l 'air est nécessaire pour produire la noirceur de la peau des Nègres . Leurs enfants 
naissent blancs, ou p lu tô t rouges, comme ceux des autres hommes : mais, deux ou 
trois jours après qu'ils sont né s , la couleur change ; i ls paraissent d 'un jaune ba

sané qui se b run i t peu à peu, et au sep t i ème ou h u i t i è m e j o u r i ls sont déjà tout 
noirs. On sait que, deux ou trois jours après la naissance, tous les enfants ont une 
espèce de jaunisse: cette jaunisse dans les blancs n'a qu 'un effet passager, et ne 
laisse à la peau aucune impression; dans les Nègres , au contraire, elle donne à la 
peau une couleur inef façable , et q u i no i rc i t toujours de plus en plus. M . Kolbe di t 
avoir r e m a r q u é que les enfants des Hottentots, qu i naissent blancs comme ceux 

d'Europe, devenaient o l ivâ t res par l'effet de cette jaunisse qu i se r é p a n d dans 

toute la peau trois ou quatre j ou r s ap rès l a naissance de l 'enfant, et qu i dans la 
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suite ne d i s p a r a î t plus : cependant cette jaunisse et l ' impression actuelle de Tair 

ne me paraissent ê t r e que des causes occasionnelles de la noirceur , et n o n pas la 

cause p r e m i è r e ; car on remarque que les enfants des Nègres ont , dans le m o 

ment m ô m e de leur naissance, du no i r à la racine des ongles et aux parties g é n i 

tales. L 'ac t ion de l 'a i r et la jaunisse serviront, si l ' on veut, à é t e n d r e cette couleur : 

mais i l est certain que le germe de la noirceur est c o m m u n i q u é aux enfants par 

les pè re s et m è r e s ; qu'en quelque pays qu 'un Nègre vienne au monde, i l sera no i r 

comme s ' i l é ta i t n é dans son propre pays, et que s ' i l y a quelque d i f f é r ence dès la 

p r e m i è r e g é n é r a t i o n , elle est si insensible qu'on ne s'en est pas a p e r ç u . Cependant 

cela ne suff i t pas pour qu 'on soit en dro i t d'assurer q u ' a p r è s u n certain nombre de 

g é n é r a t i o n s cette couleur ne changerait pas sensiblement ; i l y a au contraire 

toutes les raisons du monde pour p r é s u m e r que, comme elle ne v ien t org inai re-

ment que de l 'ardeur du c l ima t et de l 'act ion longtemps c o n t i n u é e de la chaleur, 

elle s'effacerait peu à peu par la t e m p é r a t u r e d 'un c l imat f r o i d , et que, par con

s é q u e n t , si l 'on transportai t des Nègres dans une province du Nord , leurs descen

dants à la h u i t i è m e , d i x i è m e , ou d o u z i è m e g é n é r a t i o n , seraient beaucoup moins 

noi rs que leurs a n c ê t r e s , et p e u t - ê t r e aussi blancs que les peuples originaires d u 

c l imat f r o i d où i ls habiteraient. 

Les anatomistes ont c h e r c h é dans quelle part ie de la peau r é s i d a i t la couleur 

noire des N è g r e s . Les uns p r é t e n d e n t que ce n'est n i dans le corps de la peau n i 

dans Tép ide rme , mais dans la membrane r é t i cu l a i r e qu i se t rouve entre l ' é p i d e r m e 

et la peau ; que cette membrane lavée et tenue dans l'eau t i ède pendant fo r t l ong 

temps ne change pas de couleur et reste tou jours noire, au l ieu que la peau et la 

surpeau paraissent ê t r e à peu p r è s aussi blanches que celles des autres hommes. 

L e docteur Towns et quelques autres ont p r é t e n d u que le sang des Nègres é t a i t 

beaucoup plus noir que celui des blancs. Je n 'ai pas é té à po r t ée de vér i f ie r ce fa i t , 

que je serais assez p o r t é à c ro i re ; car j ' a i r e m a r q u é que les hommes p a r m i nous 

q u i ont le te in t b a s a n é , j a u n â t r e et b r u n , ont le sang plus no i r que les autres; et 

ces auteurs p r é t e n d e n t que la couleur des Nègres vient de celle de leur sang. 

M . B a r r è r e , q u i p a r a î t avoir e x a m i n é la chose de plus p r è s qu'aucuu autre, d i t , 

aussi bien que M . W i n s l o w , que l ' é p i d e r m e des Nègres est noi r , et que s ' i l a pa ru 

blanc à ceux q u i l 'ont e x a m i n é , c'est parce q u ' i l est e x t r ê m e m e n t mince et 

transparent, mais q u ' i l est r é e l l e m e n t aussi no i r que de la corne noire qu 'on a u 

ra i t r é d u i t e à une aussi petite épa i s seu r . l i s assurent aussi que la peau des Nègres 

est d 'un rouge b r u n approchant d u noir . Cette couleur de l ' é p i d e r m e et do la peau 

des N è g r e s est produi te , selon M . B a r r è r e , par la bi le , q u i dans les Nègres n'est pas 

jaune, mais tou jours noire comme de l 'encre, comme i l c ro i t s'en ê t r e a s s u r é sur p l u 

sieurs cadavres de N è g r e s q u ' i l a eu occasion de d i s s é q u e r à Cayennc. L a bi le te int 

en ef fc t la peau des hommesblancs en jaune lorsqu'elle se r é p a n d , et i l y a apparence 

que si elle é ta i t noire , elle la te indrai t en no i r ; mais dès que l ' é p a n c h e m e n t de la b i lo 

cesse, la peau reprend sa blancheur naturelle : i l faudrai t donc supposer que la 

bile est toujours r é p a n d u e dans les N è g r e s , ou b ien que» comme le d i t M . B a r r è r e , 
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elle f û t si abondante, qu'elle se séparâ t naturellement dans l ' ép iderme en assez 
grande quan t i t é pour l u i donner cette couleur noire. A u reste, i l est probable que 
la bile et le sang sont plus bruns dans les Nègres que dans les blancs, comme la 
peau est aussi plus noire : mais l ' un de ces faits ne peut pas servir à expliquer la 
cause de l 'autre; car si l 'on p ré t end que c'est le sang ou la bile qu i , par leur noir
ceur, donnent cette couleur à la peau, alors, au lieu de demander pourquoi les 
Nègres ont la peau noire, on demandera pourquoi ils ont la bile ou le sang n o i r : 
ce n'est donc qu 'é lo igner la question, au l ieu da la r é soudre . Pour moi , j 'avoue 
qu ' i l m'a toujours paru que la m ê m e cause qu i nous brun i t lorsque nous nous ex
posons au grand air et aux ardeurs du soleil, cette cause qu i fai t que les Espagnols 
sont plus bruns que les F r a n ç a i s , et les Maures plus que les Espagnols, fa i t aussi 
que les Nègres le sont plus que les Maures : nous ne voulons pas chercher i c i com
ment cette cause agit, mais seulement nous assurer qu'elle agit et que ses effets 
sont d'autant plus grands et plus sensibles, qu'elle agit plus fortement et plus 

longtemps. 
La chaleur du c l imat est la principale cause de la couleur noire : lorsque cette 

chaleur est excessive, comme au Sénégal et en Guinée , les hommes sont tout à 
fai t noirs ; lorsqu'elle est un peu moins forte, comme sur les côtes orientales de 
l 'Af r ique , les hommes sont moins noirs; lorsqu'elle commence à devenir u n peu 
plus tempérée , comme en Barbarie, au Mogol, en Arabie, etc , les hommes ne 
sont que bruns ; et enfin lorsqu'elle est tout à fa i t t e m p é r é e , comme en Europe et 
en Asie, les hommes sont blancs : on y remarque seulement quelques var ié tés qui 

ne viennent que de la m a n i è r e de vivre : par exemple, tous les Tartares sont basa
nés , tandis que les peuples d'Europe qui sont sous la m ê m e latitude sont blancs. 
On doit, ce me semble, attribuer cette différence à ce que les Tartares sont toujours 
exposés à l 'air , qu'ils n'ont n i villes n i demeures fixes, qu'ils couchent sur la terre, 
qu'ils vivent d'une m a n i è r e dure et sauvage; cela seul suff i t pour qu'ils soient 
moins blancs que les peuples de l 'Europe, auxquels i l ne manque rien de tout ce 

qui peut rendre la vie douce. Pourquoi les Chinois sont-ils plus blancs que les 
Tartares, auxquels ils ressemblent d'ailleurs par tous les traits du visage? C'est 
parce qu'ils hab . tmt dans des villes, parce qu' i ls sont pol icés , parce qu'ils ont 
tous les moyens de se garantir des injures de l 'air et de la terre, et que les Tar
tares y sont pe rpé tue l l emen t exposés . 

Mais, lorsque le f r o i d devient e x t r ê m e , i l produi t quelques effets semblables à 
ceux de la chaleur excessive : les Samoïèdes , les Lapons, les Groenlandais, sont 
fo r t basanés ; on assure m ô m e , comme nous l'avons di t , qu ' i l se trouve parmi les 
Groenlandais des hommes aussi noirs que ceux de l 'Af r ique . Les deux ext rêmes 
comme l'on voit , se rapprochent encore i c i : u n f ro id t rès -v i f et une chaleur b r û 
lante produisent le m ê m e effet sur la peau, parce que Tune et l 'autre de ces deux 

causes agissent par une qual i té qu i leur est commune; cette qua l i t é est la séche
resse, qu i , dans un air t r è s - f ro id , peut ê t re aussi grande que dans un air chaud; 

le f r o i d comme le chaud doit dessécher la peau, l ' a l térer , et l u i donner celte cou-
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leur b a s a n é e que l ' on trouve dans les Lapons. Le f r o i d resserre, rapetisse et r é d u i t 

à u n moindre volume toutes les productions de la nature : aussi les Lapons, q u i 

sont p e r p é t u e l l e m e n t e x p o s é s à la r igueur d u plus grand f r o i d , sont les plus petits 

de tous les hommes. Rien ne prouve mieux l ' inf luence du c l imat que cette race l a 

ponne, q u i se t rouve p l acée tou t le long d u cercle polaire dans une t r è s - l o n g u e 

zone, dont la largeur est b o r n é e par l ' é t e n d u e du c l imat excessivement f r o i d , et 

finit dès qu'on arr ive dans u n pays u n peu plus t e m p é r é . 

Le c l imat le plus t e m p é r é est depuis le 40° d e g r é jusqu 'au 50°... : c'est aussi sous 

cette zone que se t rouvent les hommes les plus beaux et les mieux fai ts ; c'est sous 

ce c l ima t qu 'on doi t prendre l ' idée de la vraie couleur naturel le de l 'homme ; c'est 

l à qu 'on doi t prendre le m o d è l e ou l ' u n i t é à laquelle i l faut rapporter toutes les au

tres nuances de couleur ou de b e a u t é : les deux e x t r ê m e s sont é g a l e m e n t é lo ignés 

d u v r a i et d u beau : les pays pol icés s i tués sous cette zone sont la Géorgie , la Ci r 

cassie, l 'Ukra ine , la Turqu ie d'Europe, la Hongrie , l 'Al lemagne m é r i d i o n a l e , 

l ' I t a l i e , la Suisse, la France et la part ie septentrionale de l 'Espagne; tous ces peu

ples sont aussi les plus beaux et les mieux faits de toute la terre. 

On peut donc regarder le c l imat comme la cause p r e m i è r e et presque unique de 

l a couleur des hommes ; mais la nour i ture , qu i fa i t à la couleur beaucoup moins que 

le c l imat , fa i t beaucoup à la forme. Des nourr i tures g ross i è re s , malsaines ou m a l 

'p réparées , peuvent faire d é g é n é r e r l ' espèce humaine : tous les peuples q u i v ivent m i 

s é r a b l e m e n t sont laids et m a l faits ; chez n o u s - m ê m e s les gens de la campagne sont 

plus laids que ceux des vil les, et j ' a i souvent r e m a r q u é que dans les villages où la 

p a u v r e t é est moins grande que dans les autres villages voisins, les hommes y sont 

aussi mieux faits et les visages moins laids. L ' a i r et la terre in f luen t beaucoup sur l a 

fo rme des hommes, des animaux, des plantes : qu 'on examine dans le m ê m e canton 

les hommes qu i babitent les terres é levées , comme les coteaux ou le dessus des c o l 

l ines, et qu 'on les compare avec ceux qu i occupent le m i l i eu des va l lées voisines» 

on trouvera que les premiers sont agiles, dispos, b ien fai ts , spir i tuels , et que les 

femmes y sont c o m m u n é m e n t jol ies , au l ieu que dans le plat pays, où la terre est 

grasse, l 'a i r épa i s , et l'eau moins pure, les paysans sont grossiers, pesants, m a l 

fai ts , stupides, et les paysannes presque toutes laides. Qu'on a m è n e des chevaux 

d'Espagne ou de Barbarie en France, i l ne sera pas possible de p e r p é t u e r leur race: 

i l s commencent à d é g é n é r e r des la p r e m i è r e g é n é r a t i o n , et à la t ro i s i ème ou qua

t r i è m e ces chevaux de race barbe ou espagnole, sans aucun m é l a n g e avec d'autres 

races,ne laisseront pas de devenir des chevaux f r a n ç a i s ; en sorte que, pour p e r p é 

tuer les beaux chevaux, on est obl igé de croiser les races en faisant venir de n o u 

veaux é t a l o n s d'Espagne ou de Barbarie. Le c l ima t et la nou r r i t u r e in f luen t donc 

sur la forme des animaux d'une m a n i è r e si m a r q u é e , qu 'on ne peut pas douter 

de leurs effets ; et quoiqu ' i l s soient moins prompts , moins apparents et moins 

sensibles sur les hommes, nous devons conclure, par analogie, que ces effets ont 

l i e u dans l ' espèce humaine , et qu ' i l s se manifestent par les v a r i é t é s qu 'on y 
t rouve. 

V. 68 
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Tout concourt donc à prouver que le genre humain n'est pas composé d 'espèces 
essentiellement d i f férentes entre elles ; qu'au contraire i l n 'y a eu originairement 
qu'une seule espèce d'hommes, qui , s 'é tant mul t ip l iée et r é p a n d u e sur toute la 
surface de la terre, a subi dif férents changements par l ' influence du climat, par la 

différence de la nourr i ture, par celle de la m a n i è r e de vivre, par les maladies ép i -
démiques , et aussi par le mé lange var ié à l ' i n f i n i des individus plus ou moins res
semblants ; que d'abord ces a l t é ra t ions n ' é ta ien t pas si m a r q u é e s , et ne p rodu i 
saient que des var ié tés individuelles ; qu'elles sont ensuite devenues var ié tés de 
l 'espèce, parce qu'elles sont devenues plus généra les , plus sensibles et plus con-
stantes,par l 'action con t inuée de ces m ê m e s causes ; qu'elles se sont perpé tuées et 
qu'elles se p e r p é t u e n t de généra t ion en généra t ion , comme les di f formités ou les 
maladies des pères et m è r e s passent à leurs enfants; et qu'enfin, comme elles n'ont 

é té produites originairement que par le concours de causes extér ieures et acciden
telles, qu'elles n'ont été conf i rmées et rendues constantes que par le temps et l 'action 
con t inuée de ces m ê m e s causes, i l est t r è s - p r o b a b l e qu'elles d i spara î t ra ien t aussi 
peu à peu et avec le temps, ou m ê m e qu'elles deviendraient d i f férentes de ce 

qu'elles sont aujourd 'hui , si ces m ê m e s causes ne subsistaient plus, ou si elles ve

naient à varier dans d'autres circonstances et par d'autres combinaisons. 

ADDITION A L'ATATICLE P R É C É D E N T . 

Dans la suite ent ière de m o n ouvrage sur l 'histoire naturelle, i l n 'y a p e u t - ê t r e 
pas u n seul des articles q u i soit plus susceptible d'addition et m ê m e de corrections 
que celui des var ié tés de l 'espèce humaine. J'ai n é a n m o i n s t r a i t é ce sujet avec 
beaucoup d ' é t e n d u e ; et j ' y ai d o n n é toute l 'at tention q u ' i l m é r i t e ; mais on sent 
bien que j ' a i été obligé de m'en rapporter, pour la plupart des faits, aux relations 
des voyageurs les plus accrédi tés . Malheureusement ces relations, fidèles à de cer

tains éga rds , ne le sont pas à d'autres; les hommes qu i prennent la peine d'aller 
voi r des choses au lo in croient se d é d o m m a g e r de leurs travaux pénib les en ren
dant ces choses plus merveilleuses : à quoi bon sortir de son pays si l 'on n'a rien 
d'extraordinaire à p ré sen t e r ou à dire à son retour? De là les exagéra t ions , les 
contes et les réci ts bizarres dont tant de voyageurs ont souil lé leurs écri ts en 
croyant les orner. U n esprit attentif , u n philosophe ins t ru i t , r econna î t a i sément 

les faits purement con t rouvés qu i choquent la vraisemblance ou Tordre de la na-

ture ; i l distingue de m ê m e le faux du vra i , le merveilleux du vraisemblable, et se 
| met surtout en garde contre l ' exagéra t ion : mais dans les choses qu i ne sont que de 

simple description, dans celles où l ' inspection et m ê m e le coup d'oeil suffirait pour 

les désigner , comment distinguer les erreurs qu i semblent ne porter que sur des 

faits aussi simples qu ' i nd i f f é r en t s ? comment se refuser à admettre comme vér i tés 

tous ceux que le relateur assure, lorsqu'on n ' aperço i t pas la source de ses erreurs, 
et m ê m e qu'on ne devine pas les mot i fs q u i ont pu le d é t e r m i n e r à dire faux? Ce 
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n'est qu'avec le temps que ces sortes d'erreurs peuvent ê t r e co r r igées , c ' e s t - à - d i r e 

lo rsqu 'un grand nombre de nouveaux t é m o i g n a g e s viennent à d é t r u i r e les premiers. 

I l y a trente ans que j ' a i écr i t cet article des v a r i é t é s de l 'espèce h u m a i n e ; i l s'est 

fa i t dans cet interval le de temps plusieurs voyages, dont quelques-uns ont é té en

trepris et rédigés par des hommes ins t ru i t s : c'est d ' a p r è s les nouvelles connaissan

ces qu i nous ont é té r a p p o r t é e s que je vais tacher de r é i n t é g r e r les choses dans la 

plus exacte vé r i t é , soit en suppr imant quelques fa i ts que j ' a i t rop l é g è r e m e n t a f f i r 

m é s sur la f o i des premiers voyageurs, soit en conf i rmant ceux que quelques c r i t i 
ques ont i m p u g n é s et n i é s m a l à propos. 

Pour suivre le m ê m e ordre que je me suis t r a c é dans cet ar t icle , j e commencerai 

par les peuples du Nord . J 'ai d i t que les Lapons, les Zembliens, les Borandiens, 

les S a m o ï è d e s , les Tartares septentrionaux, et p e u t - ê t r e les Ostiaques dans l 'ancien 

cont inent , les Groenlandais et les sauvages au nord des Esquimaux dans l 'autre 

continent , semblent ê t re tous d'une seule et m ê m e race qu i s'est é t e n d u e et m u l t i p l i é e 

le long des côtes des mers septentrionales, etc. M . Klingstedt , dans u n m é m o i r e 

i m p r i m é en 1762, p r é t e n d que je me suis t r o m p é : 1° en ce que les Zembliens 
n'existent qu'en idée . « I l est certain, d i t - i l , que le pays qu 'on appelle la Nova-Zem-
bla, ce q u i signifie en langue russe nouvelle terre, n'a g u è r e d'habitants. » Mais, pour 

peu qu ' i l y e n ai t , ne do i t - on pas les appeler Zembliens? D'ai l leurs les voyageurs 

hollandais les ont déc r i t s et en ont d o n n é les portrai ts g r a v é s ; i ls ont f a i t u n grand 

nombre de voyages dans cette Nouvelle-Zemble, et y ont h i v e r n é dès 1596, sur la 

cô te orientale, à 15 degrés du p ô l e ; ils fon t men t ion des an imaux et des hommes 

qu ' i ls y ont r e n c o n t r é s . Je ne me suis donc pas t r o m p é , et i l est plus que probable 

que c'est M . Klingsted q u i se trompe l u i - m ê m e à cet é g a r d . N é a n m o i n s je vais r a p 

porter les preuves q u ' i l donne de son op in ion . 

« La Nouvelle-Zemble est une île sépa rée d u cont inent par le d é t r o i t de "Waigats, 
sous le 71 e degré , et qu i s ' é tend en l igne droi te vers le no rd jusqu 'au 75 e... L ' î le est 

séparée dans son m i l i e u par u n canal ou dé t ro i t q u i l a traverse dans toute son 

é t e n d u e en tournant vers le nord-ouest, et q u i tombe dans la mer du Nord , du c ô t é 

de l 'occident, sous le 75e degré 3 minutes de lat i tude. Ce dé t ro i t coupe l 'île en deux 

port ions presque égales : on ignore s ' i l est quelquefois navigable; ce q u ' i l y a de 

certain, c'est qu'on l'a toujours t r o u v é couvert de glaces. Le pays de la Nouvel le -

Zemble, d u moins autant qu 'on en c o n n a î t , est tou t à f a i t d é s e r t et s tér i le ; i l ne 

p rodu i t que t r è s -peu d'herbes, et i l est e n t i è r e m e n t d é p o u r v u de bois, j u s q u e - l à 

m ê m e q u ' i l manque de broussailles. U est v r a i que personne n 'a encore p é n é t r é 

dans l ' î le au delà de cinquante ou soixante verstes, et que par c o n s é q u e n t on ignore 

si , dans cet i n t é r i e u r , i l n 'y a pas quelque terroir plus fert#e, et peut-être des habi

tants; mais, comme les cô tes sont f r é q u e n t é e s tour à tour et depuis plusieurs 

a n n é e s par u n grand nombre de gens que la p ê c h e y at t i re, sans qu 'on ;ait j amais 

découve r t la moindre trace d'habitants, et qu 'on a r e m a r q u é qu 'on n 'y t rouve d'au

tres animaux que ceux q u i se nourrissent des poissons que la mer jet te sur le r i 

vage, ou b ien de mousse, tels que les ours blancs, les renards blancs et les rennes. 
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et peu de ces autres animaux qu i se nourrissent de baies, de racines et bourgeons 
de plantes et de broussailles, i l est t r è s -p robab le que le pays ne renferme point 
d'habitants, et qu ' i l est aussi peu fourni de bois dans l ' in té r ieur que sur les côtes. 
On doit donc p r é s u m e r que le petit nombre d'hommes que quelques voyageurs 
disent y avoir vus n ' é ta ien t pas des naturels du pays, mais des é t rangers qui , pour 
évi ter la rigueur du climat, s 'étaient habi l lés comme les Samoïèdes , parce que les 
Dusses ont coutume, clans ces voyages, de se couvrir d'habillements à la façon des 
Samoïèdes . . . Le f ro id de la Nouvelle-Zemble est t r è s - m o d é r é en comparaison de 
celui du Spitzberg. Dans cette dern ière île, on ne jou i t , pendant les mois de l ' h i 
ver, d'aucune lueur ou c répuscu le ; ce n'est qu 'à la seule position des étoiles, qu i 
sont continuellement visibles, qu'on peut distinguer le j ou r de la nu i t , au lieu que, 
dans la Nouvelle-Zemble, on les distingue par une faible l u m i è r e qui se fait t ou 

jours remarquer aux heures de m i d i , m ê m e dans les temjSs où le soleil n'y pa ra î t 
point . 

» Ceux qui ont le malheur d 'ê t re obligés d'hiverner dans la Nouvelle-Zemble ne 
pé r i s sen t pas, comme on le croit, par l 'excès du f r o i d , mais par l 'effet des b rou i l 
lards épais et malsains, occas ionnés souvent par la pu t ré fac t ion des herbes et des 
mousses du rivage de la mer, lorsque la gelée tarde trop à venir . 

» On sait, par une ancienne t radi t ion qu ' i l y a eu quelques familles qu i se r é f u 
g iè ren t et s 'é tabl i rent avec leurs femmes et enfants dans la Nouvelle-Zemble, du 
temps de la destruction de Nowogorod. Sous le r è g n e du czar Ivan Wasilewitz , 

u n paysan serf échappé , appartenant à la maison des Stroganoios, s'y étai t aussi 

r e t i r é avec sa femme et ses enfants ; et les Russes connaissent encore j u s q u ' à p ré 
sent les endroits où ces gens - là ont d e m e u r é , et les indiquent par leurs noms : 

mais les descendants de ces malheureuses familles ont tous pé r i en u n m ê m e temps, 
apparemment par l ' infect ion des m ê m e s brouil lards. » 

On voi t , par ce réci t de M . Klingstedt, que les voyageurs ont r e n c o n t r é des hom
mes dans la Nouvelle-Zemble : dès lors n'ont-ils pas d û prendre ces hommes pour 

les naturels du pays, puisqu'i ls é ta ien t v ê t u s à peu p rès comme les Samoïèdes? Ils 
auront donc appelé Zembliens ces hommes qu'ils ont vus dans la Zemble. Cette 
erreur, si c'en est une, est fo r t pardonnable ; car cette î le é t a n t d'une grande éten
due et t rès -vo is ine du continent, l 'on aura bien de la peine à se persuader qu'elle 
f û t en t i è r emen t inhabi tée avant l 'arr ivée de ce paysan russe. 

2° M. Klingsted d i t que «' je no parais pas mieux f o n d é à l ' égard des Borandiens, 

)) dont on ignore jusqu'au nom m ê m e dans tout le Nord, et que l 'on pourra i t d'ail-
» leurs reconna î t re diff ici lement à la description que j ' e n donne. » Ce dernier re

proche ne doit pas tom#er sur m o i . Si la description des Borandiens, d o n n é e par les 
voyageurs hollandais dans le Recueil des Voyages du Nord, n'est pas assez détai l lée pour 
qu'on puisse reconna î t re ce peuple, ce n'est pas ma faute; je n 'ai pu r ien ajouter à 

leurs indications. I l en est de m ê m e à l ' égard du nom ; je ne l 'a i point imag iné , je l 'a i 
t r o u v é non-seulement dans ce Recueil de voyages, que M, Klingstedt au râ i t d û con

sulter, mais encore sur des cartes et sur les globes anglais de M . Senex, membre de la 
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Socié té royale de Londres, dont les ouvrages ont la plus grande r é p u t a t i o n , t an t pour 

l 'exactitude que pour la p r é c i s i o n , Je ne vois donc pas j u s q u ' à p r é s e n t que le t é m o i 

gnage négat i f de M . Kl ingstedt seul doive p r é v a l o i r contre les t é m o i g n a g e s posit ifs 

des auteurs que je viens de citer. Mais, pour le mettre plus à po r t ée de r e c o n n a î t r e les 

Borandiens, je l u i d i r a i que ce peuple dont i l nie l'existence, occupe n é a n m o i n s u n 

vaste terra in , q u i n'est g u è r e q u ' à deux cents lieues d 'Archangel à l ' o r i en t ; que la 
bourgade de Boranda, q u i a pr is ou d o n n é le n o m du pays, est s i tuée à v ing t -deux 

degrés du pô le , sur la côte occidentale d 'un petit golfe dans lequel se d é c h a r g e la 

grande r i v i è r e de Petzora; que ce pays h a b i t é par les Borandiens est b o r n é au n o r d 

par.la mer Glaciale, v i s - à - v i s Tîle de Kolgo et les petites î l es Toxar et Maurice ; au 

couchant, i l est s é p a r é des terres de la province de Jugori par d'assez hautes m o n 

tagnes ; au m i d i , i l confine avec les provinces de Zirania et de Permia ; et au levant, 

avec les provinces de Condoria et de Montizar , lesquelles confinent e l l e s - m ê m e s 

avec les pays des Samoïèdes . Je pourrais encore ajouter q u ' i n d é p e n d a m m e n t de la 

bourgade de Boranda, i l existe dans ce pays plusieurs autres habitat ions remarqua

bles, telles que Ustzilma, Nicolaï , I s s e m s k a ï a , et Petzora ; qu ' enf in ce m ê m e pays 

est m a r q u é sur plusieurs cartes par le n o m de Pttzora siv-s Boranda. Je suis é t o n n é 

que M . Kl ingstedt , et M . de Vol ta i re , q u i l 'a cop ié , aient i g n o r é tout cela, et 

m aient é g a l e m e n t r e p r o c h é d'avoir déc r i t u n peuple imaginaire , et dont on i gno 

ra i t m ê m e le n o m . M . Kl ings tedt a d e m e u r é pendant plusieurs a n n é e s à Archangel , 

o ù les Lapons moscovites et les Samoïèdes viennent , d i t - i l , tous les ans en assez 
grand nombre avec leurs femmes et enfants, et quelquefois m ê m e avec leurs 

rennes, pour y amener des huiles de poisson ; i l semble dès lors qu 'on devrait s'en 

rapporter à ce q u ' i l d i t sur ces peuples, et d'autant plus q u ' i l commence sa c r i t i 

que par ces mots : « M . de Buf fon , qu i s'est acquis u n si grand n o m dans la r é p u -

» bl ique des lettres, et au m é r i t e d i s t i n g u é duquel j e rends toute la justice qu i l u i 

» est due, se t rompe, etc. » L 'é loge j o i n t à la cr i t ique la rend plus plausible, en 

sorte que M . de Vol ta i re et quelques autres personnes qu i ont écr i t d ' a p r è s 

M . Kl ingstedt , ont eu quelque raison de croire que je m ' é t a i s en effet t r o m p é sur les 

t ro is points q u ' i l me reproche. N é a n m o i n s je crois avoir d é m o n t r é que j e n 'a i f a i t 

aucune erreur au sujet des Zembliens, et que j e n 'a i d i t que la vé r i t é au sujet des 

Borandiens. Lorsqu 'on veut cr i t iquer quelqu 'un dont on estime les ouvrages et 

dont on fa i t l ' é loge , i l f au t au moins s ' instruire assez pour ê t r e de niveau 

avec l 'auteur que l ' on attaque. Si M . Klingstedt e û t seulement parcouru tous les 

voyages d u N o r d dont j ' a i fa i t l ' ext ra i t , s ' i l e û t r e c h e r c h é les j ou rnaux des 

voyageurs hollandais et les globes de M . Senex, i l aurai t reconnu que j e n 'a i 

r i en a v a n c é q u i ne f û t b ien f o n d é . S'il e û t c o n s u l t é la G é o g r a p h i e d u r o i ^Elfred, 

ouvrage éc r i t sur les t é m o i g n a g e s des anciens voyageurs Othere et "Wulfs-

tant , i l aurai t v u que les peuples que j ' a i n o m m é s Borandiens, d ' a p r è s les i n d i 

cations modernes , s'appelaient anciennement Beormas ou Boranas dans le 

temps de ce r o i g é o g r a p h e ; que de Boranas on d é r i v e a i s é m e n t Boranda, et que 

c'est par c o n s é q u e n t le v r a i et ancien n o m de ce m ê m e pays qu 'on appelle à p r é -
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sent Pelsora, lequel est si tué entre les Lapons moscovites et les Samoïèdes , dans 
la partie de la terre coupée par le cercle polaire, et t raversée dans sa longueur du 
m i d i au nord par le fleuve Petzora. Si l 'on ne conna î t pas maintenant à Archangel 
le nom des Borandiens, i l ne fallait pas en conclure que c'était un peuple imagi
naire; mais seulement un peuple dont le nom avait c h a n g é ; ce qu i est souvent 
ar r ivé non-seulement pour les nations du Nord , mais pour plusieurs autres, 
comme nous aurons occasion de le remarquer dans la suite, m ê m e pour les peu
ples d 'Amér ique , quoiqu ' i l n 'y ait pas deux cents ou deux cent cinquante ans 
qu'on y ait imposé ces noms, qui ne subsistent plus aujourd 'hui (1). 

3° M . K l i n g s t j d t assure que j ' a i avancé « une chose dest i tuée de tout fondement, 
)) lorsque je prends pour une m ê m e nation les Lapons, les Samoïèdes , et tous les 
» peuples tartares du Nord, puisqu ' i l ne faut que faire attention à la diversi té des 
» physionomies, des m œ u r s et du langage m ê m e de ces peuples, pour se con-
» vaincre qu'ils sont d'une race di f férente , comme j ' aura i , d i t - i l , occasion de le 
» prouver dans la suite. » Ma réponse à cette t ro i s i ème imputat ion sera satisfai
sante pour tous ceux qui , comme moi , ne cherchent que la vér i té . Je n 'ai pas pris 
pour une m ê m e nation les Lapons, les Samoïèdes et les Tartares du Nord, puisque 
je les ai n o m m é s et décr i ts s épa rémen t , que je n 'ai pas ignoré que leurs langues 
é ta ien t d i f férentes , et que j ' a i exposé en particulier leurs usages et leurs m œ u r s : 
mais ce que j ' a i seulement p r é t e n d u et que je soutiens encore, c'est que tous ces 
hommes du cercle arctique sont à peu près semblables entre eux: que le f r o i d et 

les autres influences de ce cl imat les ont rendus t rès-dif férents des peuples de la 
zone t e m p é r é e ; q u ' i n d é p e n d a m m e n t de leur courte tail le, ils ont tant d'autres 
rapports de ressemblance entre eux, qu'on peut les cons idérer comme é tan t d'une 
m ê m e nature ou d'une m ê m e « race qu i s'est é t endue et mul t ip l i ée le long des 
» côtes des mers septentrionales, dans des déser ts et sous u n climat inhabitable 
» pour toutes les autres nations. » J'ai pris i c i , comme l 'on voi t , le mot de race 
dans le sens le plus é tendu , et M. Klingstedt le prend, au contraire, dans le sens le 

plus é t roi t : ainsi sa critique porte à faux. Les grandes dif férences qui se trouvent 

entre les hommes dépenden t de la divers i té des climats : c'est dans ce point de 
vue généra l qu ' i l faut saisir ce que j ' en ai d i t ; et, dans ce point de vue, i l est t rès-
certain que non-seulement les Lapons, les Borandiens, les Samoïèdes , et les 

Tartares du nord de notre cont inent , mais encore les Groenlandais et les Esqui
maux de l 'Amér ique , sont tous des hommes dont le cl imat a rendu les races sem

blables : des hommes d'une nature éga l emen t rape t i ssée , dégénérée , et qu'on peut 
dès lors regarder comme ne faisant qu'une seule et m ê m e race dans l'espèce 
humaine. ^ 

Maintenant que j ' a i r é p o n d u à ces critiques, auxquelles je n'aurais f a i t aucune 
attention si des gens célèbres par leurs talents ne les eussent pas copiées, je vais 

(i) Un exemple remarquable de ces changements de nom, c'est que l'Ecosse s'appelait Iralandou Irland dans 
ce môme temps où les Borandiens ou Boraudas étaient nommés Beormas ou Boranas. 
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rendre compte des connaissances p a r t i c u l i è r e s que nous devons à M . Kl ingstedt , 

au sujet de ces peuples du N o r d . 
Selon l u i , « le n o m de Samoïède n'est connu que depuis env i ron cent ans : le 

commencement des habitat ions des Samoïèdes se t rouve au delà de la r i v i è r e de 

Mézène, à t rois ou quatre cents verstes d 'Archangel . . . Cette na t ion sauvage, q u i 

n'est pas nombreuse, occupe n é a n m o i n s l ' é t endue de plus de trente degrés en l o n 

gitude le l o n g des cô te s de l ' océan du Nord et de la mer Glaciale, entre les 68" et 

70e deg rés de la t i tude , à compter depuis la r i v i è r e de Mézène jusqu 'au fleuve Je-

n i s c é , et p e u t - ê t r e plus l o i n . » 

J'observerai q u ' i l y a trente deg ré s envi ron de longi tude, pr is sur le cercle polaire, 

depuis le fleuve Jen i scé j u s q u ' à celui de Petzora : ainsi les Samoïèdes ne se t r o u 

vent en effet q u ' a p r è s les Borandiens, lesquels occupent ou occupaient la c i -de

vant c o n t r é e de Petzora. On vo i t que le t é m o i g n a g e m ê m e de M . Klingstedt con

f i r m e ce que j ' a i a v a n c é , et prouve q u ' i l f a l l a i t en effet dist inguer les Borandiens, 

autrement les habitants naturels d u d is t r ic t de Petzora, des S a m o ï è d e s , q u i sont 

au de là du côté de l 'or ient . 

« Les S a m o ï è d e s , d i t M . Kl ings ted , sont c o m m u n é m e n t d'une ta i l le au dessous 

de la moyenne ; i ls ont le corps du r et nerveux, d'une structure large et c a r r é e , 

les jambes courtes et menues, les pieds petits, le cou court , et la tê te grosse à p ro
po r t i on du corps; le visage apla t i , les yeux noirs , et l 'ouverture des yeux petite, 

mais a l longée ; le nez tel lement éc r a sé , que le bout en est à peu p rès au niveau de 

l'os de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , qu ' i ls ont t r è s - fo r t e et é levée ; la bouche grande, et 

les l èv re s minces. Leurs cheveux, noirs comme le jais , sont e x t r ê m e m e n t durs, 

f o r t lisses et pendants sur leurs épau les ; leur te in t est d 'un b r u n fo r t j a u n â t r e , et 

i l s ont les oreilles grandes et r e h a u s s é e s . Les hommes n 'ont que t r è s - p e u ou poin t 

de barbe, n i de p o i l , qu' i ls s'arrachent, ainsi que les femmes, sur toutes les parties 

d u corps. On marie les filles dès l 'âge de d ix ans , et souvent elles sont m è r e s à 

onze ou douze ans; mais, pa s sé l 'âge de trente ans, elles cessent d'avoir des en

fants . L a physionomie des femmes ressemble parfai tement à celle des hommes, 

e x c e p t é qu'elles ont les trai ts u n peu moins grossiers, le corps plus mince, les 

jambes plus courtes et les pieds t r è s - p e t i t s ; elles sont sujettes, comme les autres 

femmes, aux é v a c u a t i o n s p é r i o d i q u e s , mais fa iblement et en t r è s - p e t i t e q u a n t i t é ; 

toutes ont les mamelles plates et petites, molles en tout temps, lors m ê m e qu'elles 

sont encore pucelles, et le bout de ces mamelles est toujours no i r comme du char

b o n , d é f a u t q u i leur est c o m m u n avec les Laponnes. » 

Cette descript ion de M . Klingstedt s'accorde avec celle des autres voyageurs qu i 

on t p a r l é des S a m o ï è d e s , et avec ce que j ' e n ai d i t m o i - m ê m e : elle est seulement 

plus dé ta i l l ée et p a r a î t plus exacte ; c'est ce qu i m'a engagé à la rapporter i c i . L e 

seul f a i t q u i me semble douteux, c'est que, dans u n cl imat aussi f r o i d , les femmes 

soient m û r e s d'aussi bonne heure : si , comme le d i t cet auteur, elles produisent 

c o m m u n é m e n t d è s l ' âge de onze ou douze ans, i l ne serait pas é t o n n a n t qu'elles 

cessassent de produire à trente ans ; mais j ' avoue que j ' a i peine à me persuader 
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ces faî ts , qui me paraissent contraires à une vér i té généra le et bien consta tée : 
c'est que plus les climats sont chauds, et plus la production des femmes est p r é 
coce, comme toutes les autres productions de la nature. 

M . Klingstedt di t encore, dans la suite de son Mémoire, que les Samoïèdes ont la 
vue perçaute , l 'ouïe fine et la main sûre ; qu'ils t i rent de l'arc avec une justesse ad
mirable, qu'ils sont d'une légèreté extraordinaire à la course, et qu'i ls ont au con
traire le goût grossier, l 'odorat faible, le tact rude et émoussé . 

« La chasse leur fou rn i t leur nourr i ture ordinaire en hiver, et la pêche en été. 
Leurs rennes sont leurs seules richesses : ils en mangent la chair toujours crue, 
et en boivent avec délices le sang tout chaud; i ls ne connaissent point l'usage 
d'en t i rer le lai t ; i ls mangent aussi le poisson cru. I ls se font des tentes couvertes 
de peaux de rennes, et les transportent souvent d 'un l ieu à u n autre. I l s n'habitent 
pas sous terre, comme quelques écr iva ins l 'ont a s s u r é ; ils se tiennent toujours 
éloignés à quelque distance les uns des autres, sans jamais former de société. I ls 

donnent des rennes pour avoir les filles dont i ls font leurs femmes : i l leur est 
permis d'en avoir autant qu ' i l leur p la î t , la plupart se bornent à deux femmes, et 
i l est rare qu'ils en aient plus de cinq. I l y a des filles pour lesquelles ils paient au 
père cent et j u s q u ' à cent cinquante rennes : mais i ls sont en droi t de renvoyer 
leurs femmes et reprendre leurs rennes, s ' i l ; ont l ieu d'en ê t re m é c o n t e n t s ; si la 
femme confesse qu'elle a eu commerce avec quelque homme de nation é t r angère , 
i ls la renvoient i m m é d i a t e m e n t à ses parents : ainsi ils n 'offrent pas, comme le 

d i t M . de Buffon, leurs femmes et leurs filles aux é t r ange r s . » 
Je l ' a i d i t , en effet, d 'après le t émoignage d'un si grand nombre de voyageurs, 

que le fa i t ne me paraissait pas douteux. Je ne sais m ê m e si M . Klingstcd est en 
droit de nier ces t émoignages , n'ayant vu des Samoïèdes que ceux qu i viennent à 
Archangel ou dans les autres lieux de la Russie, et n'ayant pas parcouru leur pays 

comme les voyageurs dont j ' a i t i ré les faits que j ' a i r appor t é s f i dè l emen t . Dans un 
peuple sauvage, stupide et grossier, tel que M. Klingstedt peint l u i - m ê m e ces Sa
moïèdes , lesquels ne font jamais de société, qu i prennent des femmes en tel nom

bre q u ' i l leur pla î t , qu i les renvoient lorsqu'elles dép la i sen t , serait- i l é t o n n a n t de 
les voir o f f r i r , au moins celles-ci, aux é t r a n g e i s ? Y a - t - i l , dans u n tel peuple, des 

lois communes, des coutumes constantes? Les Samoïdes de Jen iscé se conduisent-
ils comme ceux des environs de Petzora, qu i sent é loignés de plus de quatre cents 
lieues? M . Klingstedt n'a v u que ces derniers, i l n'a j u g é que sur leur rapport; 

n é a n m o i n s ces Samoïèdes occidentaux ne connaissent pas ceux qu i sont à l 'orient, 
et n'ont pu l u i en donner de justes informations, et je persiste à m'en rapport r 

aux témoignages précis des voyageurs qu i ont parcouru tout le pays. Je puis donner 
un exemple à ce sujet, que M. Klingstedt ne doit pas ignorer ; car je le t ire des 
voyageurs russes : au nord du Kamischatka sont les Koriaques sédenta i res et 
fixes, é tabl is sur toute la partie supé r i eu re du Kamtschatka, depuis la r iv ière Ouka 
j u s q u ' à celle d'Anadir ; ces Koriaques sont bien plus semblables aux Kamlschadalcs 

que les Koriaques errants» qu i en di f fèrent beaucoup par les trai ts et par les mœurs* 
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Ces Koriaques errants tuent leurs femmes et leurs amants, lorsqu' i ls les surpren

nent en a d u l t è r e : au contraire, les Koriaques fixes offrent , par politesse, leurs 

femmes aux é t r a n g e r s ; et ce serait une i n j u r e de leur refuser de prendre leur place 

dans le l i t conjugal . Ne peut - i l pas en ê t re de m ê m e chez les S a m o ï è d e s , dont 

d'ailleurs les usages et les m œ u r s sont à peu p r è s les m ê m e s que ceux des K o 

riaques"? 

V o i c i maintenant ce que M . Klingstedt d i t au sujet des Lapons : 
« I l s ont la physionomie semblable à celle des F inno is , dont on ne peut g u è r e 

les dist inguer, excep té qu ' i ï s ont l'os delà mâchoire supérieure un peu plus fort et plus 

élevé ; outre cela i l s ont les yeux bleus, gris et noirs, ouverts et f e r m é s comme ceux 

des autres nations de l 'Europe : leurs cheveux sont de difféi entes couleurs, quo i 

qu ' i l s t i rent ordinairement sur le b r u n foncé et sur le no i r ; i ls ont le corps robuste 

et b ien f a i t ; les hommes ont la barbe fo r t épaisse , et du po i l , a insi que les f e m 

mes, sur toutes les parties du corps où la nature en p rodu i t ordinai rement ; i l s 

sont, pour la p lupar t , d'une aille au-dessous de la wé liccre ; enf in , comme i l y a beau 

coup d 'a f f in i té entre leur langue et celle des F inno is , au l i eu q u ' à cet é g a r d i ls d i f 

f è r e n t e n t i è r e m e n t des S a m o ï è d e s , c'est une preuve é v i d e n t e que ce n'est qu'aux 

F inno i s que les Lapons doivent leur origine. Quant aux S a m o ï è d e s , ils descendent 

sans doute de quelque race tartare des anciens habitants de S ibé r i e . . . On a d é 

b i t é beaucoup de fables au sujet des Lapons : par exemple, on a d i t qu ' i l s l a n 

cent le javelot avec une adresse extraordinaire, et i l est pour tant certain qu 'au 

moins à p r é s e n t ils en ignorent e n t i è r e m e n t l'usage, de m ê m e que celui de l'arc et 

des f l è c h e s ; ils ne se servent que de fusils dans leurs chasses. L a chair d'ours ne 

leur sert jamais de nou r r i t u r e : ils ne mangent r ien de cru, pas m ê m e le poisson; 

mais c'est ce que fon t toujours les S a m o ï è d e s ; ceux-ci ne font aucun usage du sel, 

au feeu que les Lapons en mettent dans tous leurs aliments. U est encore faux 

qu ' i l s fassent de la farine avec des os de poisson b r o y é s ; c'est ce q u i n'est en u<nge 

que chez quelques F innois habitants de la Carél ie , au l i eu que les Lapons ne se 

servent que de cette substance douce et tendre, ou de cette pel l icule f ine et dé l iée , 

q u i se t rouve sous l 'écorce du sapin, et dont i ls fon t provis ion au mois de m a i ; 

a p r è s l 'avoir bien fa i t sécher , i ls la r é d u i s e n t en poudre, et en m ê l e n t avec de la 

fa r ine , dont i ls f o n t leurs pains. L ' hu i l e de baleine ne leur sert jamais de lmi-snn ; 

mais i l est v r a i qu ' i ls emploient aux a p p r ê t s de leurs poissons l 'hu i le f r a î c h e qu 'on 
t i r e des foies et des entraiUes de la morue, hui le q u i n'est po in t d é g o û t a n t e et n'a 

aucune mauvaise odeur tant qu'elle est f r a î c h e . Les hommes et les femmes por 

tent des chemises ; le reste de leurs habillements est semblable à celui des S a m o ï è 

des, q u i ne connaissent po in t l'usage du l inge. Dans plusieurs relations i l est f a i t 

ment ion de Lapons i n d é p e n d a n t s , quoique j e ne sache g u è r e q u ' i l y en a i t , à 

moins qu 'on ne veui l le faire passer pour tels u n pe t i t nombre de famil les é t ab l i e s 

sur les f r o n t i è r e s , q u i se t rouvent dans l 'obl iga t ion de payer le t r i b u t à t rois souve

rains. Leurs chasses et leurs pêches , dont i ls v ivent un iquement , demandent qu ' i l s 

changent souvent de demeure; ils passent, sans f a ç o n , d 'un territoire, à l 'autre ; 
v . 89 
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d'ailleurs c'est la seule race des Lapons, en t i è rement semblable aux autres, qui n'ait 
pas encore embrassé le christianisme , et qui tienne encore beaucoup du sauvagj; 
ce n'est que chez eux que se trouvent la polygamie et les usages suporstLLux. Les 
Finnois ont h a b i t é , dans les temps reculés , la plus grande partie des cen t rées du 
Nord. » 

E n comparant ce réci t de M . Klingstedt avec les relations des voyageurs et des 
t é m o i n s qui l 'ont p récédé , i l est aisé de r econna î t r e que, depuis environ un siècle, 
les Lapons se sont en partie civilisés : ceux que l 'on appelle Lapons moscuviic^, c tqu i 
sont les seuls qu i f r é q u e n t e n t Archangel, les seuls par conséquent que M. K l i n g 

stedt ait vus, ont adopté en entier la rel igion et en partie les m œ u r s russes; i l y a 
eu par conséquen t des alliances et des mé langes . I l n'est donc pas é t o n n a n t qu'ils 
n'aient plus aujourd 'hui les m ô m e s superstitions, les mêmes usages bizarres qu'ils 
avaient dans le temps des voyageurs qui ont écr i t . On ne doit donc pas les accuser 
d'avoir débi té des fables; ils ont dit , et j ' a i d i t d 'après eux, ce qui était alors et co 
qui est encore chez les Lapons sauvages. On n'a pas t rouvé et l 'on ne trouve pas 
chez eux des yeux bleus et de belles femmes ; et si l 'auteur en a v u parmi les La
pons qui viennent à Archangel, r ien ne prouve mieux le mé lange qui s'est fai t avec 
les autres nations : car les Suédois et les Danois ont aussi policé leurs plus pro
ches voisins Lapons; et dès que la rel igion s 'établi t et devient commune à deux 
peuples , tous les mé langes s'ensuivent, soit au moral pour les opinions, soit au 
physique pour les actions. 

Tout ce que nous avons di t d 'après les relations faites i l y a quatre-vingts ou 
cent ans, ne doit donc s'appliquer qu'aux Lapons qui n'ont pas embrassé le chris
t ianisme; leurs races sont encore pures et leurs figures telles que nous les avons 
p résen tées . Les Lapons, di t M. Klingstedt, ressemblent par la physionomie aux 
autres peuples de l 'Europe, et pa r t i cu l i è r emen t aux Finnois, à l'exception que, les 
Lapons ont les os de la m â c h o i r e supé r i eu re plus élevés : ce dernier t rai t les re
j o i n t aux Samoïèdes ; leur taille au-dessous de la méd ioc re les y r é u n i t encore, 
ainsi que leurs cheveux noirs et d 'un b run foncé . I ls ont du po i l et de la barbe, 

parce qu'ils ont perdu l'usage de se l'arracher, comme font les Samoïèdes . Le teint 
des uns et des autres est de la m ê m e couleur - les mamelles des femmes éga
lement molles et les mamelons éga l emen t noirs dans les deux nations. Les habi l 
lements y sont les m ê m e s ; le soin des rennes, la chasse, la pêche , la s tupid i té et la 
paresse la m ê m e . J'ai donc bien le droi t de persister à dire que les Lapons et les 

Samoïèdes ne sont qu'une seule et m ê m e espèce ou race d'hommes t rès-d i f férente 
de la zone tempérée . 

Si l 'on prend la peine de comparer la relation r écen te de M . H œ g s t r œ m avec le 
réci t de M . Klingstedt, on sera convaincu que, quoique les usages dos Lapons 

aient un peu var ié , i ls sont n é a n m o i n s les m ê m e s - e n géné ra l qu'i ls é ta ient jadis, 
et tels que les premiers relateurs les ont représen tés . 

a I l s sont, di t M . H œ g s t r œ m , d'une petite taille, d 'un teint b a s a n é . . . Les femmes 

dans le temps de leurs maladies pé r iod iques , se t iennent à la porte des tentes, et 
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mangent seules... Les Lapons fo ren t de tou t temps des hommes pasteurs : i l s ont 

de grands troupeaux de rennes, dont i ls f o n t leur nou r r i t u r e principale , i l n ' y a 

g u è r e de famil les q u i ne consomment au moins u n renne par semaine, et, ces a n i 

maux leur fournissent encore d u la i t abondamment, dont les pauvres se n o u r r i s 

sent. I l s ne mangent pas par terre comme les Groenlandais et les Kamtschadales, 

mais dans des plats fai ts de gros drap, ou dans des corbeilles posées sur une table. 

I l s p r é f è r e n t pour leur boisson l'eau de neige fondue à celle des r iv i è res . . . Des 

cheveux noirs , des joues e n f o n c é e s , le visage large, le men ton p o i n t u , sont 

les t ra i ts communs aux deux sexes. Les hommes ont peu de barbe et la taille 
é p a i s s e ; cependant i ls sont t r è s - l é g e r s à la course... Us habitent sous des tentes 

fai tes de peaux de rennes ou de drap ; ils couchent sur des feuil les, sur lesquelles 

i l s é t e n d e n t une ou plusieurs peaux de rennes... Ce peuple en g é n é r a l est errant 

p l u t ô t que s é d e n t a i r e ; i l est rare que les Lapons restent plus de quinze jours dans 

le m ô m e endro i t : aux approches du pr intemps la plupart se transportent avec 

leurs famil les à v ing t ou trente mil les de distance dans la montagne, pour t â c h e r 

d ' év i t e r de payer le t r i b u t . . . I l n 'y a aucun siège dans leurs tentes, chacun s'assied 

par terre.. . Us attellent les rennes à des t r a î n e a u x pour transporter leurs tentes et 

autres effets: i ls ont aussi des bateaux pour voyager sur l'eau et pour péche r . . . 

L e u r p r e m i è r e arme est Tare simple sans po ignée , sans mire , d 'environ une toise 

de longueur .. Us baignent leurs enfants au sort ir du S3iu de leur m è r e , dans une 

d é c o c t i o n d ' écorce d'aune... Quand les Lapons chantent, on di ra i t qu' i ls h u r l e n t ; 

i l s ne fon t aucun usage de la r ime , mais i ls ont des refrains t r è s - f r é q u e n t s . . . Les 

femmes laponnes sont robustes, elles enfantent avec peu de douleur; elles ba i 

gnent souvent leurs enfants, en les plongeant jusqu 'au cou dans l'eau froide. T o u 

tes les m è r e s nourrissent leurs enfants, et, dans le besoin, elles y s u p p l é e n t par d u 

l a i t de renne.. . L a superstit ion de ce peuple est idiote, p u é r i l e , extravagante, basse 

et honteuse ; chaque personne, chaque a n n é e , chaque mois , chaque semaine a son 

d ieu : tous, m ê m e ceux q u i sont c h r é t i e n s , ont des idoles ; i ls ont des formules de 

d i v i n a t i o n , des tambours magiques et ceriains n œ u d s avec lesquels i ls p r é t e n d e n t 

l i e r ou dé l i e r les vents. » 
On v o i t , par le réc i t de ce voyageur moderne, q u ' i l a v u et j u g é les Lapons d i f fé 

remment de M . Kl ingstedt , et plus c o n f o r m é m e n t aux anciennes relations. A i n s i 

l a vé r i t é est qu ' i l s sont encore, à t r è s - p e u p rès , tels que nous les avons d é c r i t s . 
M . H œ g î t r œ m di t , avec tous les voyageurs q u i l 'on t p r écédé , que les Lapons ont 

peu de barbe; M . Kl ings ted t , seul, assure qu ' i ls ont la barbe épa i s se et b ien fou r 

nie , et donne ce fa i t comme preuve qu' i ls d i f f è ren t beaucoup des S a m o ï è d e s . I l en 

est'de m ê m e de la couleur des cheveux : tous les relateurs s'accordent à dire que 

leurs cheveux sont noirs ; le seul M . Kl ings ted t d i t q u ' i l se t rouve p a r m i les L a 

pons des cheveux de tontes couleurs, et des yeux bleus et gris. Si ces faits sont 

vrais , i ls ne d é m e n t e n t pas pour cela les voyageurs; i ls indiquent seulement que 

M . Kl ings ted t a j u g é les L a p o n * en g é n é r a l par le peti t nombre de ceux q u ' i l a 

vus, et dont probablement ceux aux yeux bleus et à cheveux blonds proviennent 
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du m é l a n g e de quelques Danois, Suédois ou Moscovites blonds, avec les Lapons. 
M . H œ g s t r œ m s'accorde avec M. Klingstedt à dire que les Lapons t i rent leur 

origine des Finnois. Cela peut être vra i ; n é a n m o i n s cette question exige quelque 
discussion. Les premiers navigateurs qu i aient fai t le tour entier des côtes septen
trionales de l 'Europe sont Othère et Wulfs tant , dans le temps du r o i iE l f red , A n -
glo-Saxon, auquel i ls en f i rent une relation que ce ro i géographe nous a conser
vée, et dont i l a d o n n é la carte avec les noms propres de chaque con t rée dans ce 
temps, c ' es t -à -d i re dans le n e u v i è m e siècle. Cette carte, comparée avec les cartes 
récen tes , d é m o n t r e que la partie occidentale des côtes de N o r w é g e , jusqu'au 
60e degré , s'appelait alors Halgoland. Le navigateur Othère vécut pendant quelque 
temps chez ces N o r v é g i e n s , qu ' i l appelle Northmen ; de là i l continua sa route 
vers le nord, en côtoyant les terres de la Laponie, dont i l nomme la partie mér i 
dionale Finna, et la partie boréa le Terfmna. I l parcourut en six jours de navigation 
trois cents lieues, j u s q u ' a u p r è s du cap Nord, qu ' i l ne put doubler d'abord, faute 
d 'un vent d'ouest; mais, après un court sé jour dans les terres voisines de ce cap, 
i l le dépassa , et dirigea sa navigation à l'est pendant quatre jours. A ins i i l côtoya 
le cap Nord jusqu'au delà de "Wardhus; ensuite, par un vent du nord, i l tourna 
vers le m i d i , et ne s 'arrêta qu ' auprès de l'embouchure d'une grande r ivière habi tée 
par des peuples appelés Beormas, qui , selon son rapport, furent les premiers habi 
tants sédenta i res qu ' i l eû t t rouvés dans le cours de cette navigation, n'ayant, d i t - i l , 
point vu d'habitants fixes sur les côtes de F inna et de ï e r f e n n a , c 'es t -à-di re sur 
les côtes de la Laponie, mais seulement des chasseurs et des pêcheurs , encore en 
assez petit nombre. Nous devons observer que la Laponie s'appelle encore aujour
d 'hui Finmark ou Finnamarck, en danois, et que, dans l'ancienne langue danoise, 
marck signifie contrée. Ains i nous ne pouvons douter qu'autrefois la Laponie ne 
se soit appelée Finna ; les Lapons, par conséquen t , é ta ien t alors les Finnois, et 
c'est probablement ce qui a fa i t croire que les Lapons tiraient leur originç des 
Finnois . Mais si l 'on fait attention que la Finlande d 'aujourd 'hui est s i tuée entre 

l'ancienne terre de Finna (ou Laponie m é r i d i o n a l e ) , le golfe de Bothnie, celui de 
Finlande, et le lac Ladoga, et que cette m ê m e cont rée que nous nommons main
tenant Finlande s'appelait alors Ciccnland, et non pas Finmarclc ou Finland, on doit 
croire que les habitants de Cwenland, au jourd 'hui les Finlandais ou Finnois, 

é ta ient un peuple di f férent des vrais et anciens Finnois, qu i sont les Lapons ; et 
de tout temps la Cwenland, ou Finlande d 'aujourd 'hui , n ' é t a n t séparée de la Suède 
et de la Livonie que par des bras de mer assez é t ro i t s , les habitants de cette con

t rée ont d û communiquer avec ces deux nations : aussi les Finlandais actuels 

sont-ils semblables aux habitants de la Suède ou de la Livonie , et en m ê m e temps 
t rès-d i f férents des Lapons ou Finnois d 'autrefois, q u i , de temps immémor i a l , 
ont f o r m é une espèce ou race par t i cu l i è re d'hommes. 

A l 'égard des Beormas ou Bormais, i l y a, comme je l 'a i d i t , toute apparence que 
ce sont les Borandais ou Borandiens, et que la grande r iv iè re dont parlent Othère 

et "Wulfstant est le fleuve Petzora et non la Dwina , car ces anciens voyageurs t rou-
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v è r e n t des vaches marines sur les côtes de ces Beormas, et m ê m e i ls en r a p p o r t è 

ren t des-dents au r o i A l f r e d . Or i l n ' y a poin t de morses ou vaches marines dans 

la mer Balt ique, n i sur les côtes occidentales, septentrionales et orientales de la 

Lapon ie ; on ne les a t r o u v é e s que dans la mer Blanche et au delà d 'Archangel , 

dans les mers de la S ibér ie septentrionale, c ' e s t - à - d i r e sur les côtes des Borandiens 
et des S a m o ï è d e s . 

A u reste, depuis u n siècle les côtes occidentales de la Laponie ont é té bien r e 

connues et m ê m e peup lées par les Danois; les côtes orientales l 'ont été par les 
Russes, et celles d u golfe de Bothnie par les S u é d o i s ; en sorte qu ' i l ne reste en 

propre aux Lapons qu'une petite partie de l ' i n t é r i eu r de leur p re squ ' î l e . 

« A Egedesminde, d i t M . P., au 68 e d e g r é 10 minutes de la t i tude, i l y a u n mar

chand, u n assistant et des matelots danois qu i y habitent toute l ' a n n é e . Les loges 

de Christ ian-Haab et de Claus-Haven, quoique s i tuées à 68 degrés 34 minutes de 
la t i tude, sont occupées par deux n é g o c i a n t s en chef, deux aides et un t r a in de 

mousses. Ces loges, d i t l 'auteur, touchent à l 'embouchure de l 'Eyssiord. . . A Jacob-

Haven, au 69 e d eg ré , cantonnent en tout temps deux assistants de la compagnie d u 

Groenland, avec deux matelots et u n p r é d i c a t e u r pour le service des sauvages... A 

Rit tenbenk, au 69 e d eg ré 37 minutes, est l ' é t a b l i s s e m e n t f o n d é en 1753 par le n é g o 

ciant Dalager; i l y a u n commis, des p ê c h e u r s , etc. La maison de p ê c h e de Noog-

soack, au 7 1 e deg ré 6 minutes, est tenue par u n marchand, avec u n t r a i n convena

ble, et les Danois q u i y s é j o u r n e n t depuis ce temps sont sur le point de reculer 

encore de quinze lieues vers le nord de leur habi ta t ion . » 
Les Danois se sont donc é tab l i s jusqu 'au 7 1 e ou 72° d e g r é , c ' e s t - à -d i r e à peu de 

distance de la pointe septentrionale de la Laponie ; et de l 'autre côté les Russes ont 

les é t a b l i s s e m e n t s de Waranger et de Ommegan, sur la côte orientale, à la m ê m e 

hauteur à peu p r è s de 71 à 72 degrés , tandis que les Suédois ont p é n é t r é fo r t avant 

dans les terres au-dessus do golfe de Bothnie, en remontant les r iv iè res de Calis, de 

T o r n é o , de K i m i , et jusqu 'au 68^ deyré , où i ls ont les é t a b l i s s e m e n t s d e L a p y e r f e t 
Piala. A i n s i les Lapons sont resse r rés de toutes parts, et b i e n t ô t ce ne sera plus un 

peuple, si , comme le d i t M . Kl ings tedt , i ls sont dès au jou rd ' hu i r é d u i t s à douze 

cents farni.les. 
Quoique depuis longtemps les Piusses ai l lent à la pêche des baleines jusqu 'au 

golfe L i n c h i d o l i n , et que dans ces d e r n i è r e s trente ou quarante a n n é e s , i l s aient 

entrepris plusieurs grands voyages en Sibér ie , j u s q u ' à Kamtschatka, je ne sache 

pas qu ' i ls aient r i en p u b l i é sur la c o n t r é e de la Sibér ie septentrionale au delà des 

S a m o ï è d e s , du côté de l 'or ient , c 'es t -à-dire au de là du fleuve Jen i scé . Cependant, i l 

y a une vaste terre s i t uée sous le cercle polaire, et q u i s 'é tend beaucoup vers le 

n o r d , laquelle est dés ignée sous le n o m de Piasida, et b o r n é e à l 'occident par le 

fleuve J e n i s c é j u s q u ' à son embouchure, à l ' o r i e n t par le golfe L i n c h i d o l i n , au no rd 

par les terres d é c o u v e r t e s en 1664 par Jelmorsem, auxquelles on a d o n n é le n o m de 

Jelmorland, et au m i d i par les Tartares Tonguses. Cette c o n t r é e , qu i s ' é tend depuis 

le 6 1 e jusqu 'au 73e d e g r é de hauteur, cont ient des habitants q u i sont dés ignés sous 



470 DE L'HOMME. 

le nom de Patati, lesquels par le climat et par leur situation le long des côtes de 
la mer, doivent ressembler beaucoup aux Lapons et aux Samoïèdes ; ils ne sont 
m ê m e séparés de ces derniers que par le fleuve Jeniscé : mais je n'ai pu me procu
rer aucune relation, n i m ê m e aucune notice sur ces peuples Patates, que les voya
geurs ont p e u t - ê t r e r é u n i s avec les Samoïèdes ou avec les Tonguses. 

E n a v a n ç a n t toujours vers l 'orient et sous la m ê m e latitude, on trouve encore 
une grande é tendue de terre si tuée sous le cercle polaire, et dontla pointe s 'étend jus
qu'au 73e degré : cette terre f o r m é l ' ex t rémi té orientale et septentrionale de l'ancien 
continent. On y a i nd iqué des habitants sous le nom de Schelati et Tsukschi, dont 

nous ne connaissons presque rien que le nom. Nous pensons n é a n m o i n s que, 
comme ces peuples sont au nord du Kamtchatka, les voyageurs russes les ont réu
nis, dans leurs relations, avec les Kamstschadales et les Koriaques, dont i ls nous 
Ont donné de bonnes descriptions qu i m é r i t e n t d 'être i c i rappor tées . 

« Les Kamtschadales, dit M . Steller, sont petits et b a s a n é s ; ils ont les cheveux 
noirs, peu de barbe et le visage large et plat, le nez écrasé, les traits i r régul iers , les 

yeux enfoncés , la bouche grande, les lèvres épaisses , les épaules larges, les jambes 
grêles et le ventre pendant. » 

Cette description, comme l 'on voi t , rapproche beaucoup les Kamtschadales des 
Samoïèdes ou des Lapons, qui , n é a n m o i n s , en sont si prodigieusement é lo ignés 
qu'on ne peut pas m ê m e soupçonne r qu'ils viennent les uns des autres ; et leur 
ressemblance ne peut provenir que de l ' influence du climat qu i est le m ê m e , et 

qu i , par conséquent , a fo rmé des hommes de m ê m e espèce à mi l l e lieues de dis

tance les uns des autres. 
Les Koriaques habitent la partie septentrionale du Kamtschatka; i ls sont errants 

comme les Lapons, et ils ont des troupeaux de rennes qui font toute leur richesse. 
I ls p r é t enden t guér i r les maladies en frappant sur des espèces de petits tambours. 

Les plus riches épousen t plusieurs femmes, qu'ils entretiennent dans des endroits 
séparés , avec des rennes qu'ils leur donnent. Ces Koriaques errants di f fèrent des 

Koriaques fixes et sédenta i res , non-seulement par les m œ u r s , mais aussi un peu 
par les traits. Les Koriaques sédenta i res ressemblent aux Kamtschadales : mais les 
Koriaques errants sont encore plus petits de taille, plus maigres, moins robustes, 
moins courageux; i ls ont le visage ovale, les yeux ombragés de sourcils épais , le 
nez court et la bouche grande. Les vê t emen t s des uns et des autres sont des peaux 

de rennes, et les Koriaques errants vivent sous des tentes, et habitent partout où i l 

y a de la mousse pour leurs rennes. I l para î t donc que cette vie errante des La
pons, des Samoïèdes et des Koriaques t ient au pâ tu rage des rennes ; comme ces 

animaux font non-seulement tout leur bien, mais qu'ils leur sont utiles et t rès -
n cessaires, ils s ' a t îachent à les entretenir et à les mu l t i p l i e r ; ils sont donc forcés 
de ch inger de l ieu dès que leurs troupeaux en ont c o n s o m m é les mousses. 

Les Lapons, les Samoïèdes et les Koriaques, si semblables par la tai l le , la cou
leur, la figure, le naturel ou les m œ u r s , doivent donc être r ega rdés comme une es

pèce d homme, une m ê m e race dans l 'espèce humaine prise en g é n é r a l , quoiqu ' i l 
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soit b ien certain qu ' i ls ne sont pas de la m ê m e nat ion. Les rennes des Koriaques 

ne proviennent pas des rennes lapons, et n é a n m o i n s ce sont bien des animaux de 

m ê m e espèce . I l en est de m ê m e des Koriaques et des Lapons : leur espèce ou race 

est la m ê m e ; et, sans provenir l 'une de l 'autre, elles proviennent é g a l e m e n t de 
leur c l imat , dont les influences sont les m ô m e s . 

Cette vé r i t é peut se prouver encore par la comparaison des Groenlandais avec 

les Koriaques, les S a m o ï è d e s et les Lapons : quoique les Groenlandais paraissent 

ê t r e sépa rés les uns des autres par d'assez grandes é t e n d u e s de mer, i ls ne leur res

semblent pas moins , parce que le c l imat est le m ô m e . I l est donc t r è s - i n u t i l e pour 

notre objet de rechercher si les Groenlandais t i rent leur origine des Islandais ou Nor

v é g i e n s , commel 'on t a v a n c é plusieurs des auteurs, ou si, comme le p r é t e n d M . P., 

i ls viennent des A m é r i c a i n s ; car, de quelque part que les hommes d 'un pays quel 

conque t i rent leur p r e m i è r e or ig ine , le c l imat où ils s'habitueront inf luera si f o r t 

à la longue sur leur premier é t a t de nature, q u ' a p r è s u n certain nombre de g é n é 

rations tous ces hommes se ressembleront, quand m ê m e ils seraient a r r ivés de d i f 

f é r e n t e s con t r ée s f o r t é lo ignées les unes des autres, et que pr imi t ivement ils eussent 

é té t r è s - d i s s e m b l a b l e s entre eux. Que les Groenlandais soient venus des Esqu i 

maux d ' A m é r i q u e ou des Is landais; que les Lapons t i rent leur origine des F i n l a n 

dais, des N o r v é g i e n s ou des Russes; que les Samoïèdes viennent ou non des Tar 

tares, et les Koriaques des Monguls oujdes habitants d 'Yéço , i l n'en sera pas moins 

v r a i que tous ces peuples d i s t r i b u é s sous le cercle arctique ne soient devenus des 

hommes de m ê m e espèce dans toute l ' é t endue de ces terres septentrionales. 

Nous ajouterons à la descript ion que nous avons d o n n é e des Groenlandais que l 

ques t rai ts t i r é s de la re la t ion r écen t e qu'en a d o n n é e M . Crantz. Us sont de petite 

t a i l l e ; i l y en a peu q u i aient c inq pieds de hauteur ; i l s ont le visage large et plat , 

les joues rondes, mais dont les os s 'é lèvent en avant ; les yeux petits et noirs, le nez 

peu sai l lant , la l èvre i n f é r i e u r e u n peu plus grosse que celle d'en h a u t ; la couleur 

o l i vâ t r e , les cheveux droits , roides et longs ; i ls ont peu de barbe, parce qu' i ls se 

l 'arrachent : i ls ont aussi la t è t e grosse, mais les mains et les pieds petits, ainsi 

que les jambes et les bras; la poi t r ine é levée, les épau les larges et le corps bien 

m u s c l é . Us sont tous chasseurs ou p ê c h e u r s , et ne v ivent que des animaux qu' i ls 

tuent : les veaux mar ins et les rennes fon t leur principale n o u r r i t u r e ; ils en fon t 
de s séche r la chair avant de la manger, quoiqu ' i l s en boivent le sang tout chaud : 

i l s mangent aussi du poisson d e s s é c h é , des sarcelles et d'autres oiseaux qu' i ls fon t 

b o u i l l i r dans de l'eau de mer ; i ls fon t des espèces d'omelettes de leurs œ u f s , qu ' i ls 

m è b n t avec des baies de buisson et de l ' angé l ique dans de l 'hui le de veau m a r i n . 

Us ne boivent pas de l 'hui le de baleine; i ls ne s'en servent qu ' à b r û l e r , et entret ien-

ne. i t leurs lampes avec cette hu i le . L'eau pure est leur boisson ordinaire. Les 

m è r e s et les nourrices ont une sorte d 'habil lement assez ample par de r r i è r e pour y 

porter leurs enfants. Ce v ê t e m e n t , f a i t de pelleteries, est chaud, et t ient lieu do 

l inge et de berceau; on y met l 'enfant n o u v e a u - n é tout n u . Us sont en géné ra l si 

malpropres, qu 'on ne peut les approcher sans d é g o û t ; ils sentent le poisson p o u r r i : 
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les femmes, pour corrompre cette mauvaise odeur, se lavent avec de l 'urine, et 
les hommes ne se lavent jamais. I l s ont des tentes pour l 'été, et des espèces de 
maisonnettes pour l 'hiver, et la hauteur de ces habitations n'est que de cinq ou 
six pieds; elles sont construites ou tapissées de peaux de veaux marins et de 
rennes : ces peaux leur servent aussi de l i ts . Leurs vitres sont de boyaux trans
parents de poissons de mer. I ls avaient des arcs et ils ont maintenant des fusils 
pour la chasse; et pour la pêche des harpons, des lances et des javelines, a rmés de 
fer ou d'os de poisson : des bateaux, m ê m e assez grands, dont quelques-uns por
tent des voiles faites du chanvre ou du l i n qu'ils t i rent des Européens , ainsi que le 
fer et plusieurs autres choses, en échange des pelleteries et des huiles de poisson 
qu'ils leur donnent. I l s se marient c o m m u n é m e n t à l 'âge de vingt ans, et peuvent, 
s'ils sont aisés, prendre plusieurs femmes. Le divorce, en cas de mécon ten t emen t , 
est non-seulement permis, mais d 'un usage commun; tous les enfants suivent la 
m è r e , et m ê m e après sa mort ne retournent pas auprès de leur père . A u reste le 
nombre des enfants n'est jamais grand; i l est rare qu'une femme en produise plus 
de trois ou quatre. Elles accouchent a i sément , et se re lèven t dès le jour m ê m e 
pour travail ler : elles laissent té ter leurs enfants j u s q u ' à trois ou quatre ans. Les 
femmes, quoique chargées de l ' éducat ion de leurs enfants, des soins de la p r é p a 
ra t ion des aliments, des vê t emen t s et des meubles de toute la famil le , quoique f o r 
cées de conduire les bateaux à la rame, et m ê m e de construire les tentes d 'été et 
les huttes d'hiver, ne laissent pas, ma lg ré ces travaux continuels, de vivre beaucoup 
plus longtemps que les hommes, qui ne font que chasser ou pêcher . M. Crantz dit 
qu'ils ne parviennent guère qu 'à l 'âge de cinquante ans, tandis que les femmes 

vivent soixante-dix à quatre-vingts ans. Ce fa i t , s ' i l étai t généra l dans ce peuple, 

serait plus singulier que ce que nous venons d'en rapporter. 
A u reste, ajoute M. Crantz, je suis assuré , par les t é m o i n s oculaires, que les 

Groenlandais ressemblent plus aux Kamtschadales, aux Tonguses et aux Calmou

ques de l'Asie, qu'aux Lapons d'Europe. Sur la côte occidentale de l 'Amér ique sep
tentrionale, v is -à-v is du Kamtschatka, on a v u des nations qui , jusqu'aux traits 

m ê m e , ressemblent beaucoup aux Kamtschadales. Les voyageurs p ré t enden t avoir 

observé en général dans tous les sauvages de l 'Amér ique septentrionale qu'ils res
semblent beaucoup aux Tartares orientaux, surtout par les yeux, le po i l sur le 
corps, et la chevelure longue, droite et touffue. 

Pour abréger , je passe sous silence les autres usages et les superstitions des 
Groenlandais, que M . Crantz expose for t au long : i l suffira de dire que ces usages, 
soit superstitieux, soit raisonnables, sont assez semblables à ceux des Lapons, des 

Samoïèdes et des Koriaques ; plus on les comparera, et plus on reconna î t r a que 
tous ces peuples voisins de notre pôle ne forment qu'une seule et m ê m e espèce 

d'hommes, c ' e s t -à -d i re une seule race di f férente de toutes les autres dans l'espèce 
humaine, à laquelle on doit encore ajouter celle des Esquimaux du nord de l 'Amé

rique, qu i ressemblent aux Groenlandais et plus encore aux Koriaques du Kamts
chatka, selon M« Steller. 
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Pour pou qu 'on descende au dessous du cercle polaire en Europe, on t rouve la 

plus halle race de l ' h u m a n i t é . Les Danois, les N o r v é g i e n s , les Suédois , les F i n l a n 

dais, les Russes, quoiqu 'un peu d i f f é r en t s entre eux, se ressemblent assez pour ne 

fa i re avec les P o l o n a i s e s Allemands, et m ê m e tous les autres peuples de l 'Europe, 

qu 'une seule et m ê m e espèce d'hommes, d ivers i f iée à l ' i n f i n i par le m é l a n g e des 

d i f f é r e n t e s nations. Mais en Asie on trouve, au-dessous de la zone froide , une race 

aussi laide que celle de l 'Europe est belle : je veux parler de la race tartare, q u i 

s ' é t e n d a i t autrefois depuis la Moscovie jusqu 'au nord de la Chine; " j 'y comprends 

les Ostiaqucs, q u i occupent de vastes terres au m i d i des S amoïèdes , les Calmou

ques, les Jalcutes, les Tonguses et tous les Tartares septentrionaux, dont les m œ u r s 

et les usages ne sont pas les m ô m e s , mais q u i se ressemblent tous par la figure du 

corps et par la d i f f o r m i t é des trai ts . N é a n m o i n s , depuis que les Russes se sont 

é t a b l i s dans toute l ' é t e n d u e de la Sibér ie et dans les c o n t r é e s adjacentes, i l y a eu 

nombre de m é l a n g e s entre les Russes et les Tartares, et ces m é l a n g e s ont p rod i 

gieusement c h a n g é la figure et les m œ u r s de plusieurs peuples de cette vas'e con

t r é e . Par exemple, quoique les anciens voyageurs nous r e p r é s e n t e n t les Ostiaques 

comme ressemblant aux S a m o ï è d e s ; quoiqu ' i l s soient encore errants, et qu ' i ls 

changent de demeure comme eux, suivant le besoin qu' i ls ont de pourvoir à leur 

subsistance par la chasse et par la p è c h e ; quoiqu ' i ls se fassent des tentes et des 

huttes de la m ê m e f a ç o n , qu ' i l s se servent aussi d'arcs, de f lèches et de meubles 

d 'écorce de bouleau ; qu ' i l s aient des rennes et des femmes autant qu'i ls peuvent 

en entretenir, qu ' i l s boivent le sang des an imaux tout chaud, qu'en en u n mot i ls 

aient presque tous les usages des Samoïèdes , n é a n m o i n s M M . Gmelin et Mul ler 

assurent que leurs t ra i t s d i f fè ren t peu de ceux des Russes, et que leurs cheveux 

sont tou jours ou blonds ou roux . Si les Ostiaques d 'au jourd 'hui ont les cheveux 

blonds, i ls ne sont plus les m ô m e s qu ' i ls é t a ien t ci-devant; car tous avaient les 

cheveux noirs et les t ra i ts du visage à peu p r è s semblables aux Samoïèdes . A u reste 

ces voyageurs ont p u confondre le b lond avec le roux ; et n é a n m o i n s , dans la 

nature de l ' homme, ces deux couleurs doivent ê t r e soigneusement d i s t i nguées , le 

roux n ' é t a n t que le b r u n ou le no i r t rop exa l t é , au lieu» que le b lond est le blanc 

co lo ré d 'un peu de jaune, et l ' opposé du noi r ou du b r u n . Cela me pa ra î t d 'autant 

p lus vraisemblable, que les Wotjackes ou Tartares vagolisses ont tous les cheveux 

roux , au rappor t de ces m ê m e s voyageurs, et qu'en g é n é r a l les roux sont aussi 

communs dans l 'Orient que les blonds y sont rares. 

A l ' éga rd des Tonguses, i l p a r a î t , par le t é m o i g n a g e de MM. Gmel in et Mul ler , 

qu ' i ls avaient ci-devant des troupeaux de rennes, et plusieurs usages semblables 

à ceux des S a m o ï è d e s , et qu ' au jourd 'hu i i ls n 'ont plus de rennes et se servent de 

chevaux. I l s ont, disent ces voyageurs, assez de ressemblance avec les Calmouques, 

quoiqu ' i ls n 'aient pas la face aussi large et qu ' i ls soient de plus petite tai l le . I l s ont 

tous les cheveux noirs et peu de barbe; ils l 'arrachent aus s i t ô t qu'elle p a r a î t . Us 

sont errants, et t ransportent leurs tentes et leurs meubles avec eux. I l s é p o u s e n t 

autant de femmes q u ' i l leur p l a î t . I l s ont des idoles de bois ou d'argile, auxquelles 

V. 6 0 



474 DE L'HOMME. 

i ls adressent des pr ières pour obtenir une bonne pêche ou une chasse heureuse : 
ce sont les seuls moyens qu'ils aient de se procurer leur subsistance. On peut i n f é 
rer de ce réci t que les Tonguses font la nuance entre la race des Samoïèdes et celle 
des Tartares, dont le prototype, ou, si l 'on veut, la caricature, se trouve chez les 
Calmouques, qu i sont les plus laids de tous les hommes. A u reste cette vaste partie 
de notre continent, laquelle comprend la Sibérie et s 'étend de Tobolsk au Kamts-
chatka et de la mer Caspienne à la Chine, n'est peuplée que de Tartares, les uns 

indépendan t s , les autres plus ou moins soumis à l'empire de Russie ou bien à 
celui de la Chine, mais tous encore trop peu connus pour que nous puissions r ien 

ajouter à ce que nous avons dit p r é c é d e m m e n t . 
Nous passerons des Tartares aux Arabes, qu i ne sont pas aussi dif férents par les 

m œ u r s qu'ils le sont par le cl imat. M . Niebuhr, de la Société royale de Gottingen, a 
pub l i é une relation curieuse et savante de l 'Arabie, dont nous avons t i ré quelques 
faits que nous allons rapporter. Les Arabes ont tous la m ê m e rel igion sans avoir 
les m ê m e s m œ u r s ; les uns habitent dans des villes ou villages, les autres sous des 
tentes en familles séparées . Ceux qu i habitent les villes travaillent rarement en 
été depuis les onze heures du ma t in j u s q u ' à trois heures du soir, à cause de la 

-grande chaleur : pour l 'ordinaire i ls emploient ce temps à dormir dans un souter
r a in où le vent vient d'en haut par une espèce de tuyau, pour faire circuler l 'air . 

Les Arabes to l è ren t toutes les religions, et en laissent le l ibre exercice aux Juifs, 
aux chré t iens , aux Banians. I ls sont plus affables pour les é t r ange r s , plus hospi
taliers, plus géné reux que les Turcs. Quand ils sont à table, i ls invi tent ceux qui 
surviennent à manger avec eux : au contraire les Turcs se cachent pour manger, 

crainte d ' inviter ceux qu i pourraient les trouver à table. 
La coiffure des femmes arabes, quoique simple, est galante ; elles sont toutes à 

demi ou u n quart voilées. Le v ê t e m e n t du corps est encore plus piquant ; ce n'est 
qu'une chemise sur u n léger ca leçon, le tout b rodé ou garni d ' a g r é m e n t s de diffé
rentes couleurs. Elles se peignent les ongles de rouge, les pieds et les mains d'un 

jaune b run , et les sourcils et le bord des paup iè re s de noir . Celles qu i habitent la 

campagne dans les plaines ont le teint et la peau du corps d 'un jaune foncé ; mais 
dans les montagnes on trouve de jo l i s visages, m ê m e parmi les paysannes. L'usage 
de l ' inoculat ion, si nécessai re pour conserver la b e a u t é , est ancien et p ra t iqué 

avec succès en Arabie. Les pauvres Arabes B é d o u i n s , q u i manquent de tout , ino
culent leurs enfants avec une ép ine , faute de meil leurs instruments. 

E n généra l les Arabes sont fo r t sobres, et m ê m e i ls ne mangent pas de tout , à 
beaucoup p rè s , soit superstition, soit faute d ' appé t i t : ce n'est pas n é a n m o i n s déli

catesse de goût , car la plupart mangent des sauterelles. Depuis Babel-Mandeb jus
qu ' à Bara on enfile les sauterelles pour les porter au m a r c h é . I l s broient leur blé 
entre deux pierres, dont la supé r i eu re se tourne avec la m a i n . Les filles se marient 

de for t bonne heure, à neuf, d ix et onze ans, dans les plaines ; mais dans les mon
tagnes les parents les obligent d'attendre quinze ans. 

« Les habitants des villes arabes, d i t M . Niebuhr, sur tout de celles qu i so t s i -
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t u é e s sur les cô tes de la mer, ou sur la f r o n t i è r e , ont, à cause de leur commerce 

te l lement é té m ê l é s avec les é t r a n g e r s , qu' i ls ont perdu beaucoup de leur m œ u r s 

et coutumes anciennes : mais les B é d o u i n s , les vrais Arabes, q u i ont toujours f a i t 

p lus de cas de leur l ibe r té que de l'aisance et des richesses, v iven t en t r ibus s é p a 

r ée s , sous des tentes, et gardent encore la m ê m e forme de gouvernement, les 

m ê m e s m œ u r s et les m ê m e s usages qu'avaient leurs a n c ê t r e s d è s les temps les 

plus r ecu lé s . I l s appellent, en g é n é r a l , tous leurs nobles, schechs ou schœchs. 

Quand ces schechs sont t rop faibles pour se d é f e n d r e contre leurs voisins, i ls 

s'unissent avec d'autres et choisissent u n d'entre eux pour leur grand chef. Plusieurs 

des grands é l i sen t enf in , de l 'aveu des petits schechs, u n plus puissant encore, 

qu ' i ls nomment schechelkbir ou schecliesschhîch, et alors la fami l le de ce dernier 

donne son n o m à toute la t r i b u . . . L ' on peut dire qu ' i ls naissent tous soldats et 

qu ' i l s sont tous p â t r e s . Les chefs des grandes t r ibus ont beaucoup de chameaux, 

qu ' i l s emploient à la guerre, au commerce, etc. Les petites t r ibus é lèven t des t r o u 

peaux de moutons. . . Les schechs v ivent sous des tentes et laissent le soin de l ' agr i 

cu l tu re et des autres t ravaux p é n i b l e s à leurs sujets, q u i logent dans de m i s é r a 

bles huttes Ces B é d o u i n s , a c c o u t u m é s à v ivre en p l e in air, ont l 'odorat t r è s - f i n : 

les villes leur plaisent si peu, qu ' i ls ne comprennent pas comment des gens q u i se 

piquent d'aimer la p r o p r e t é peuvent v iv re au m i l i e u d 'un air si i m p u r . . . Pa rmi ces 

peuples, l ' a u t o r i t é reste dans la f ami l l e du grand ou petit schech qu i r è g n e , sans 

qu ' i l s soient assujettis à en choisir l ' a îné ; i ls é l i sen t le plus capable des û i s ou des 

parents pour s u c c é d e r au gouvernement : ils paient t r è s - p e u ou r ien à leurs s u p é -

r.eurs. Chacun des petits schechs porte la parole pour sa f ami l l e , et i l en est le 

chef et le conducteur : le grand schech est ob l igé par là de les regarder plus comme 

ses a l l iés que comme ses sujets ; car si son gouvernement leur dép la î t , et qu ' i ls ne 

puissent pas le dépose r , i ls conduisent leurs bestiaux dans la possession d'une autre 

t r i b u , q u i d 'ordinaire est c h a r m é e d'en fo r t i f i e r son pa r t i . Chaque pet i t schech est 

i n t é r essé à b ien d i r iger sa f ami l l e , s ' i l no veut pas ê t re déposé ou a b a n d o n n é . . . 

Jamais ces B é d o u i n s n 'ont pu ê t r e e n t i è r e m e n t s u b j u g u é s par des é t r a n g e r s . . . ; 

mais les Arabes d ' a u p r è s de Bagdad, Mosul , Orfa, Damask et Haleb, sont, en appa-

renc?, soumis au sul tan. » 

Non? pouvons ajouter à cette re la t ion de M . Niebuhr que toutes les c o n t r é e s de 

l 'Arabie , quoique f o r t é lo ignées les unes des autres, sont é g a l e m e n t sujettes à de 

grandes chaleurs, et jouissent constamment du ciel le plus serein, et que tous les 

monuments historiques attestent que l 'Arabie é ta i t p e u p l é e d è s la plus haute an t i 

q u i t é . Les Arabes, avec une assez petite ta i l le , u n corps maigre, une voix g r ê l e , 

ont u n t e m p é r a m e n t robuste, le p o i l b r u n , le visage b a s a n é , les yeux noirs et v i f * 

une phys ionomie i n g é n i e u s e , mais rarement a g r é a b l e , i ls attachent de la d i g n i t é à 

leur barbe, par lent peu, sans gestes, sans s ' interrompre, sans se choquer dans 

leurs expressions; i ls sont flegmatiques, mais redoutables dans la co lère ; i ls ont 

de l ' intel l igence, et m ê m e de l 'ouverture pour les sciences, qu ' i l s cul t ivent peu ; 

ceux de nos jours n 'on t aucun monument de gén i e . Le nombre des Arabes é t a b l i s 
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dans lo déser t peut monter à deux mil l ions : leurs habits, leurs tentes, leurs cor
dages, leurs tapis, tout se fai t avec la laine de leurs brebis, le po i l de leurs chameaux 
et de leurs chèvres . 

Les Arabes, quoique flegmatiques, le sont moins que leurs voisins les Egyp
t iens; M . le chevalier Bruce, qu i a vécu longtemps chez les uns et chez les autres, 
m'assure que les Égyp t i ens sont beaucoup plus sombres et plus mélancol iques 
que les Arabes, qu'ils se sont for t peu mêlés les uns avec les autres, et que chacun 
de ces peuples conserve sépa rément sa langue et ses usages. Cet i l lustre voyageur, 
M . Bruce, m'a encore d o n n é les notes suivantes que je me fais un plaisir de publier. 

A l 'article où j ' a i d i t qu'en Perse et en Turquie i l y a grande quan t i t é de belles 
femmes de toutes couleurs, M. Bruce ajoute q u ' i l se vend tous les ans à Moka plus 
de trois mi l le jeunes Abyssines, et plus de mi l le dans les autres ports de l 'Arabie, 
toutes dest inées pour les Turcs. Ces Abyssines ne sont que b a s a n é e s : les femmes 
noires arrivent des côtes de la mer Bouge, ou bien on les a m è n e de l ' in tér ieur de 
l 'Af r ique , et n o m m é m e n t du district de Darfour : car, quoiqu ' i l y ait des peuples 
noirs sur les côtes de la mer Bouge, ces peuples sont tous m a h o m é t a n s ; et l 'on 
ne vend jamais les m a h o m é t a n s , mais seulement les chré t iens ou pa ïens , les pre
miers venant de l 'Abyssinie, et les derniers de l ' in té r ieur de l 'Af r ique . 

J'ai di t (page 411), d 'après quelques relations, que les Arabes sont for t endurcis 
au t r ava i l ; M . Bruce remarque avec raison que les Arabes é t an t tous pasteurs, 
i l s n 'ont point de t ravai l su iv i , et que cela ne doit s'entendre que des longues 
courses qu'ils entreprennent, paraissant infatigables, et souffrant la chaleur, la 

f a i m et la soif, mieux que tous les autres hommes. 
J'ai di t (page 411) que les Arabes, au l ieu de pain se nourrissent de quelques 

graines sauvages, qu'ils d é t r e m p e n t et pé t r i s sen t avec le la i t de leur bé ta i l : M . Bruce 
m'a appris que tous les Arabes se nourrissent de couscoussou; c'est une espèce de 

farine cuite à l'eau. I ls se nourrissent aussi de lai t , et surtout de celui des cha
meaux : ce n'est que dans les jours de fêtes qu'i ls mangent de la viande, et cette 
bonne c h è r e n'est que du chameau et de la brebis. A l 'égard de leurs vê tements , 
M . Bruce di t que tous les Arabes riches sont vê tus , qu ' i l n 'y a que les pauvres qui 
soient nus; mais qu'en Nubie la chaleur est si grande en été, qu'on est forcé de 
quit ter ses v ê t e m e n t s , quelque légers qu'ils soient. A u sujet des empreintes que 
les Arabes se font sur la peau, i l observe qu'ils font ces marques ou empreintes 
avec de la poudre à t irer et de la mine de plomb ; i ls se servent pour cela d'une 
aiguille, et non d'une lancette. I l n 'y a que quelques tr ibus dans l 'Arabie-Déser te , 
et les Arabes do Nubie, qui se peignent les l è v r e s ; mais l^s Nègres de la Nubie ont 
tous les lèvres peintes ou les joues cicatr isées et empreintes de cette poudre noire. 
A u reste ces dif férentes impressions que les Arabes se font sur la peau dés ignent 
ordinairement leurs d i f férentes tr ibus. 

Sur les habitants de la Barbarie, M. Bruce assure que non-seulement les enfants 
des Barbaresques sont for t blancs en naissant, mais i l ajoute u n fai t que je n'ai 
t r o u v é nulle part ; c'est que les femmes q u i habitent les villes de Barbarie sont 
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d'une blancheur presque rebutante, d 'un blanc de marbre qu i tranche t rop aveo 

le rouge t rès -v i f de leurs joues, et que ces femmes aiment la musique et la danse 

au point d'en ê t r e t r a n s p o r t é e s ; i l leur arrive m ô m e de tomber en convulsion et 

en syncope lorsqu'elles s'y l iv ren t avec excès . Ce blanc mat des femmes de 

Barbarie se trouve quelquefois en Languedoc et sur toutes nos côtes de la M é d i 

t e r r a n é e . J'ai v u plusieurs femmes de ces provinces avec le te in t blanc mat et les 
cheveux blancs ou noirs . 

A u sujet des Cophtes, M . Bruce observe qu ' i ls sont les a n c ê t r e s des É g y p t i e n s 

actuels, et qu ' i ls é t a i en t autrefois c h r é t i e n s et non m a h o m é t a n s ; que plusieurs de 

leurs descendants sont encore c h r é t i e n s , et qu ' i ls sont obl igés de porter une sorte 

de tu rban d i f f é ren t et moins honorable que celui des m a h o m é t a n s . Les autres ha

bi tants do l 'Egypte sont des Arabes sarrasins q u i ont conquis le pays, et se sont 

m ê l é s par la force avec les naturels. Ce n'est que depuis t r è s - p e u d ' a n n é e s , d i t 

M . Bruce, que ces maisons de p ié t é , ou p lu tô t de l ibertinage, é tab l ies pour le service 
des voyageurs, ont é té s u p p r i m é e s : ainsi cet usage a été abol i de nos jours . 

A u sujet de la tai l le des É g y p t i e n s , M . Bruce observe que la d i f fé rence de la ta i l le 

des homme?, q u i sont assez grands et menus, et des femmes, q u i g é n é r a l e m e n t 

sont courtes et trapues en Egypte, et surtout dans les campagnes, ne vient pas de 

l a nature, mais de ce que les g a r ç o n s ne portent jamais de fardeaux sur la t è t e , au 

l i e u que les jeunes f i l les de la campagne vont tous les jours plusieurs fois cher

cher de l'eau d u N i l , qu'elles portent toujours dans une^arre sur la t ê t e ; ce q u i 

leur affaisse le cou et la t a i l l e , les rend trapues et plus ca r r ée s aux épau les : elles 

ont n é a n m o i n s les bras et les jambes bien faits , quoique f o r t gros; el lesvontpres

que nues, ne por tan t qu 'un petit j u p o n t r è s - c o u r t . M . Bruce remarque aussi que, 

comme je l ' a i d i t , le nombre des aveugles en Egypte est t r è s - c o n s i d é r a b l e , et q u ' i l 

y a v i n g t - c i n q m i l l e personnes aveugles nourries dans les h ô p i t a u x de la seule 

Vil le du Caire. 
A u sujet du courage des É g y p t i e n s , M . Bruce observe qu ' i l s n 'ont jamais é té 

vai l lants , qu'anciennement i l ne faisait la guerre qu'en prenant à leur solde des 

troupes é t r a n g è r e s ; qu ' i l s avaient une si grande peur des Arabes, que pour s'en dé 

fendre, i ls avaient bâ t i une mura i l l e depuis Pelusinmjusqu'à Héliopolis; mais que 

ce grand rempart n'a pas e m p e c h ô les Arabes de les subjuguer. A u reste les Egyp

tiens actuels sont t r è s - p a r e s s e u x , grands buveurs d'eau-de-vie, si tristes et si m é 

lancoliques, qu ' i l s ont besoin de plus de fêtes qu'aucun autre peuple. Ceux qu i 

sont c h r é t i e n s ont beaucoup plus de haine contre les catholiques romains que 

contre les m a h o m é t a n s . 
A u sujet des N è g r e s , M. Bruce m'a fa i t une remarque de la d e r n i è r e impor tance ; 

c'est q u ' i l n ' y a de Nègres que sur les cô te s , c ' e s t - à - d i r e sur les terres basses de 

l ' A f r i q u e , et que dans l ' i n t é r i e u r de cette partie du monde, les hommes sont blancs, 

et m ê m e sous l ' é q u a t e u r , ce q u i prouve encore plus d é m o n s t r a t i v e m e n t que je 

n'avais p u le fa i re , qu 'en g é n é r a l la couleur des hommes d é p e n d e n t i è r e m e n t de 

l ' inf luence et de la chaleur d u c l ima t , et que la couleur noire est aussi accidentelle 
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dans l 'espèce humaine que le ba sané , le jaune ou le rouge: enfin que cette couleur 

noire ne dépend uniquement, comme je l 'a i d i t , que des circonstances locales et 
pa r t i cu l i è res à certaines contrées où la chaleur est excessive. 

Les Nègres de la Nubie, m'a dit M. Bruce, ne s 'é tendent pas j u s q u ' à la mer Rouge; 
toutes les côtes de cette mer sont habi tées ou par les Arabes ou par leurs descen

dants. Dès le hu i t i ème degré de latitude nord commence le peuple de Galles, divisé 
en plusieurs tribus, qu i s 'é tendent peu t -ê t re de là jusqu'aux Hottentots, et ces 
peuples de Galles sont pour la plupart blancs. Dans ces vastes contrées , compr i 
ses entre le 18e degré de latitude nord et le 18e deg ré de latitude sud, on ne trouve 
des Nègres que sur les côtes et dans les pays bas voisins de la mer ; mais dans 
l ' in té r ieur , où les terres sont élevées et montagneuses, tous les hommes sont 
blancs. I l s sont presque aussi blancs que les E u r o p é e n s , parce que toute cette terre 
de l ' in té r ieur de l 'Afr ique est for t élevée sur la surface du globe, et n'est point 

sujette à d'excessives chaleurs; d'ailleurs i l y tombe de grandes pluies continuelles 
dans certaines saisons, qui ra f ra îch i ssen t encore la terre et l 'air au point de faire 
de ce climat une région tempérée . Les montagnes qu i s ' é tendent depuis le t rop i 
que du Cancer j u squ ' à la pointe de l 'Afr ique , partagent cette grande presqu ' î le 
dans sa longueur et sont toutes habi tées par des peuples blancs. Ce n'est que dans 
les contrées où les terres s'abaissent que l 'on trouve des N è g r e s ; or elles se d é p r i 
ment beaucoup du côté de l'occident vers les pays de Congo, d'Angola, etc., et 
tout autant du côté de l 'orient vers Mélinde et Zanguebar : c'est dans ces cont rées 
basses, excessivement chaudes, que se trouvent des hommes noirs, les Nègres à 
l'occident, et les Cafres à l 'orient. Tout le centre de l 'Afr ique est un pays t empéré 
et assez p luv ieux , une terre t rès-élevée et presque partout peup lée d'hommes 

blancs ou seulement basanés , et non pas noirs. 
Sur les Barbarins M . Bruce fai t une observation : i l d i t que ce n o m est équi

voque ; les habitants de Barberenna, que les voyageurs ont appelés Barbarins, et 

qui habitent le haut du fleuve Niger ou Sénégal , sont en effet des hommes noirs, 
des Nègres m ê m e plus beaux que ceux du Sénégal ; mais les Barbarins propre
ment dits sont les habitants du pays de Berber ou Barabra, s i tué entre le 16e et le 
22J ou 23' degré de latitude nord ; ce pays s 'étend le long des deux bords du N i l , et 
comprend la cont rée de Dongola. Or les habitants de cette terre, qu i sont les vrais 
Barbarins voisins des Nubiens, ne sont pas noirs comme eux; ils ne sont que 
basanés : ils ont des cheveux, et non pas de la laine ; leur nez n'est point éc rasé ; 

leurs lèvres sont minces ; enf in ils ressemblent aux Abyssins montagnards, des
quels ils ont t i ré leur origine. 

A l 'égard de ce que j ' a i d i t de la boisson ordinaire des Ethiopiens ou Abyssins, 
M . Bruce remarque qu'ils n 'ont point l'usage des tamarins, que cet arbre leur est 
m ê m e inconnu. I l s ont une graine qu'on appelle teef, de laquelle i ls font du pa in ; ils 
en font aussi une espèce de bière , en lalaissant fermenter dansl'eau, et cetteliqueur 
a u n goût aigrelet qu i a pu la faire confondre avec la boisson faite de tamarins. 

A u sujet de la langue des Abyssins, que j ' a i d i t (page 453) n'avoir aucune règle , 
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M . Bruce observe q u ' i l y a à la vé r i t é plusieurs langues en Abyssinie, mais que 

toutes ces -langues sont à peu p r è s assujetties aux m ê m e s règ les que les autres 

langues orientales : l a m a n i è r e d ' éc r i r e des Abyssins est plus lente que celle des 

Arabes ; i l s é c r i v e n t n é a n m o i n s presque aussi vite que nous. A u sujet de leurs 

habi l lements et de leur m a n i è r e de saluer, M . Bruce assure que les j é s u i t e s ont 

f a i t des contes dans leurs Lettres édifiantes, et q u ' i l n ' y a r i en de v ra i de tout ce 

qu' i ls disent sur cela : les Abyssins se saluent sans c é r é m o n i e ; i ls ne portent po in t 

d ' é c h a r p e s , mais des v ê t e m e n t s f o r t amples, dont j ' a i v u les dessins dans les por

tefeuilles de M . Bruce. 

Sur ce que j ' a i d i t des Acridophages ou mangeurs de sauterelles (page 423), M . Bruce 

observe qu 'on mange des sauterelles non-seulement dans les dése r t s voisins de 

l 'Abyssinie , mais aussi dans la L ibye i n t é r i e u r e p r è s le Palus-Trilonides, et dans 

quelques endroits d u royaume de Maroc. Ces peuples fon t f r i r e ou rô t i r les saute

relles avec du beurre ; i ls les é c r a s e n t ensuite pour les m ê l e r avec du la i t et en 

faire des g â t e a u x . M . Bruce d i t avoir souvent m a n g é de ces g â t e a u x sans en avoir 

é t é i n c o m m o d é . 

J'ai d i t ( page 424 ) que vraisemblablement les Arabes ont autrefois envahi 

l 'E th iopie ou Abyssinie, et qu ' i ls en ont c h a s s é les naturels du pays. Sur cela 

M . Bruce observe que les historiens abyssins q u ' i l a lus assurent que de tou t 

temps, ou d u moins t r è s - a n c i e n n e m e n t , l 'Arabie-Heureuse appartenait au con

traire à l 'empire d'Abyssinie : et cela s'est en effet t r o u v é v ra i à l ' a v è n e m e n t de 

Mahomet. Les Arabes ont aussi d e s . é p o q u e s ou dates for t anciennes de l ' invasion 

des Abyssins en Arabie , et de la c o n q u ê t e de leur propre pays. Mais i l est v r a i 

q u ' a p r è s Mahomet les Arabes se sont r é p a n d u s dans les con t r ée s basses de l 'Abys 

sinie, les ont envahies et se sont é t e n d u s le long des côtes de la mer j u s q u ' à Mé

l inde , sans avoir jamais p é n é t r é dans les terres élevées de l 'É th iop i e ou haute 

Abyssinie : ces deux noms n 'expr iment que la m ê m e r é g i o n , connue des anciens 

Sous le n o m à'Éthiopie, et des modernes sous celui à'Abyssinie. 

(Page 437). J 'ai f a i t une erreur en disant que les Abyssins et les peuples de M é 

l inde ont la m ê m e re l ig ion : car les Abyssins sont c h r é t i e n s , et les habitants de 

Mél inde sont m a h o m é t a n s , comme les Arabes q u i les ont s u b j u g u é s ; cette d i f fé 

rence de r e l ig ion semble ind iquer que les Arabes ne se sont jamais é t ab l i s à de

meure dans l a haute Abyssinie . 

A u sujet des Hottentots et de cette excroissance de peau que les voyageurs ont 

a p p e l é e le tablier des Holtentotes, et que T h é v e n o t d i t se t rouver aussi chez les 

É g y p t i e n n e s , M . Bruce assure, avec toute raison, que ce fa i t n'est pas v ra i pour 

les É g y p t i e n n e s , et t r è s - d o u t e u x pour les Hottentotes. V o i c i ce qu'en rapporte 

M . le v icomte de Querhoent dans le j o u r n a l de son voyage, q u ' i l a eu la b o n t é de 

me communiquer . 

« I l est f aux que les femmes hottentotes aient u n tablier naturel qu i recouvre 

les parties de leur sexe ; tous les habitants du cap de B o n n e - E s p é r a n c e assurent 

le contraire , et j e l ' a i ou ï dire au l o r d Gordon q u i é ta i t a l lé passer quelque temps 
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chez ces peuples pour en être certain : mais i l m'a assuré en m ê m e temps-qua 
toutes les femmes qu ' i l avait vues avaient deux pro tubérances charnues qui sor
taient d'entre les grandes lèvres , au-des:us du clitoris, et tombaient d'environ 
deux ou trois travers de doigt ; qu'au premier coup d'œil ces deux excroissances 
ne. paraissent point séparées. I l m'a dit aussi que quelquefois ces femmes s'entou
raient le ventre de quelque membrane d'animal, et que c'est ce qui aura pu donner 
l ieu à l'histoire du tablier, i l est fort diffici le de faire cette vérif ication ; elles sont 

naturellement t rès-modestes : i l faut les enivrer pour en venir à bout. Ce peuple 
n'est pas si excessivement laid que la plupart des voyageurs veulent le faire 
accroire : j ' a i t rouvé qu ' i l avait les traits plus approchants des Européens que les 
Nègres d'Afrique. Tous les Hottentots que j ' a i vus é ta ient d'une taiile t r è s -méd ioc re ; 
ils sont peu courageux, aiment avec excès les liqueury fortes, et paraissent for t 
flegmatiques. U n Hottentot et sa femme passaient dans la rue l 'un auprès de 
l'autre, et causaient sans para î t re é m u s ; tout d'un coup je vis le mari donner à sa 
femme u n soufflet si for t , qu ' i l l 'é tendit par terre: i l parut d 'un aussi grand sang-
f r o i d ap rès cette action qu'auparavant ; i l continua sa route sans faire seulement 
attention à sa femme, qui , revenue u n instant après de son é tourd i s sement , hâ t a 
le pas pour rejoindre son mar i . » 

Par une lettre que M . de Querhoent m'a écrite le 15 févr ier 1775, i l ajoute : 
« J'eusse dési ré vérif ier par m o i - m ê m e si le tablier des Hottentotes existe : mais 

c'est une chose t rès-diff ic i le , p r e m i è r e m e n t par la r é p u g n a n c e qu'elles ont de se 
laisser voi r à des é t r angers , et en second lieu par la grande distance qu ' i l y a 

entre leurs habitations et la v i l le du Cap, dont les Holtcntots s 'é loignent m ê m e 
d é p l u s en plus. Tout ce que je puis vous dire à ce sujet, c'est que les Hollandais 
du Cap qu i m'en ont pa r lé croient le contraire ; et M . Bergh, homme ins t ru i t , m'a 
a s su ré qu ' i l avait eu la cur iosi té de le vér if ier par l u i - m ê m e . » 

Ce t émoignage de M . Bergh et celui de M." Gordon me paraissent suffire pour 

faire tomber ce p r é t e n d u tablier, qu i m'a toujours paru contre tout ordre de la 

nature. Le fa i t , quoique af f i rmé par plusieurs voyageurs, n'a peu t -ê t re d'autre 
fondement que le ventre pendant de quelques femmes malades ou ma l soignées 
après leurs couches. Mais à l ' égard des p r o t u b é r a n c e s entre les lèvres , lesquelles 
proviennent du trop grand accroissement des nymphes ; c'est u n dé fau t connu et 

commun au plus grand nombre de femmes africaines. A ins i l 'on doit ajouter foi à 

ce que M. de Querhoent en di t i c i d 'après M. Gordon, d'autant qu'on peut joindre 
à leurs t émoignages celui du capitaine Cook. Les Hottentotes, d i t - i l , n 'ont pas 
ce tablier de chair dont on a souvent pa r lé . U n médec in du Cap, qu i a guér i p l u 

sieurs de ces femmes de maladies véné r i ennes , assure q u ' i l a seulement vu deux 
appendices de chair ou p lu tô t de peau, tenant à la partie supér i eu re des lèvres, et 
qui ressemblaient en quelque sorte aux tettes d'une vache, excepté qu'elles é ta ient 
plates. I l ajoute qu'elles pendaient devant les parties naturelles, et qu'elles étaient 
de dif férentes longueurs dans di f férentes femmes ; que quelques-unes n'en avaient 
que d'un demi-pouce, et d'autres de trois à quatre pouces de long. 
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SUR LA COULEUR DES NÈGRES. 

Tout ce que j'ai dit sur la cause de la couleur des Nègres me paraît de la plus 

grande v é r i t é . C'est l a chaleur excessive dans quelques c o n t r é e s du globe q u i 

donne cette couleur, ou . pour mieux dire , cette te inture aux hommes ; et cette t e in 

tu re p é n è t r e à l ' i n t é r i e u r , car le sang des Nègres est plus no i r que celui des hommes 

blancs. Or cette chaleur excessive ne se t rouve dans aucune c o n t r é e montagneuse, 

n i dans aucune terre f o r t é levée sur le globe ; et c'est par cette raison que, sous 

l ' é q u a t e u r m ê m e , les habitants du P é r o u et ceux de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e ne sont 

pas noirs . De m ê m e cette chaleur excessive ne se t rouve point , sous l ' é q u a t e u r , 

sur les cô te s ou terres basses voisines de la mer d u côté de l 'or ient , parce que ces 

terres basses sont cont inuel lement r a f r a î c h i e s par le vent d'est q u i passe sur de 

grandes mers avant d 'y a r r iver ; et c'est par cette raison que les peuples de la 
Guyane, les Brés i l i ens , etc., en A m é r i q u e , ainsi que les peuples de Mél inde et des 

autres cô tes orientales de l ' A f r i q u e , non plus que les habitants des î les m é r i d i o 

nales de l 'Asie, ne sont pas noirs . Cette chaleur excessive ne se trouve donc que 

sur les cô tes et terres basses occidentales de l 'A f r ique où le vent d'est q u i r è g n e 

cont inuel lement , ayant à traverser une immense é t e n d u e de terre, ne peut que s 'é 

chauffer en passant, et augmenter par c o n s é q u e n t de plusieurs deg ré s la t e m p é 

ra ture naturel le de ces c o n t r é e s occidentales de l 'A f r ique : c'est par cette raison, 

c ' e s t - à - d i r e ' p a r cet excès de chaleur provenant des deux circonstances c o m b i n é e s 

de la d é p r e s s i o n des terres et de l ' ac t ion du vent chaud, que sur cette côte occi

dentale de l ' A f r i q u e on t rouve les hommes les plus noirs. Les deux m ê m e s c i r 

constances produisent à peu p r è s le m ê m e effet en Nubie et dans les terres de la 

N o u v e l l e - G u i n é e , parce que, dans ces c o n t r é e s basses, le vent d'est n 'arr ive qu'a

p r è s avoir t r a v e r s é une vaste é t e n d u e de terre. A u contraire, lorsque ce m ê m e 

vent arr ive a p r è s avoir t r a v e r s é de grandes mers, sur lesquelles i l prend de la f r a î 

cheur, la chaleur seule de la zone torr ide , non plus que celle q u i provient de l a 

d é p r e s s i o n d u t e r ra in , ne suffisent pas pour produire des Nègres , et c'est la vraie 

raison pourquoi i l ne s'en t rouve que dans ces trois r ég ions sur le globe entier, 

savoir : 1° le Sénéga l , la G u i n é e , et les autres cô tes occidentales de l ' A f r i q u e ; 2° la 

Nubie ou N i g r i t i e ; 3° la Terre des Papous ou N o u v e l l e - G u i n é e . A i n s i le domaine 

des N è g r e s n'est pas aussi vaste n i leur nombre à beaucoup p r è s aussi grand qu 'on 

pour ra i t l ' imaginer ; et je ne sais sur quel fondement M . P. p r é t e n d que le nom

bre des N è g r e s est à celui des blancs comme u n est à v ing t - t ro i s . U ne peut avoir 

sur cela que des a p e r ç u s bien vagues; car, autant que j e puis eu juger , l ' espèce 

en t i è r e des vrais N è g r e s est beaucoup moins nombreuse : j e ne crois pas m ê m e 

qu'elle fasse la c e n t i è m e partie d u genre h u m a i n , puisque nous sommes main te 

nant i n f o r m é s que l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e est p e u p l é d'hommes blancs. 

M . P. prononce a f f i rmat ivement sur u n grand nombre de choses sans citer ses 

garants; cela serait pour tan t à dés i r e r , sur tout pour les fai ts impor tan ts . 
v . 61 
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« I l faut absolument, d î t - i l , quatre généra t ions mêlées pour faire d i spara î t re 
e n t i è r e m e n t la couleur des Nègres , et voici l 'ordre que la nature observe dans les 
quatre généra t ions mêlées . 

» i ° D 'un Nègre et d'une femme blanche n a î t le m u l â t r e â demi blanc à longs 
cheveux. 

» 2° D u m u l â t r e et de la femme blanche provient le quarteron basané à cheveux 
longs. 

» 3° Du quarteron et d'une femme blanche sort l 'octavon moins b a s a n é que le 
quarteron. 

» 4° De l'octavon et d'une femme blanche sort u n enfant parfaitement blanc. 
» I l faut quatre filiations en sens inverse pouv noirc i r les blancs. 
» 1° D'un blanc et d'une Négresse sort le m u l â t r e à longs cheveux. 

» 2° Du m u l â t r e et de la Négresse vient le quarteron, qu i a trois quarts de noir 
et un quart de blanc. 

» 3" Du quarteron et d'une Négresse provient l 'octavon, qu i a sept hu i t i èmes de 
no i r et u n h u i t i è m e de blanc. 

» 4° De cet octavon et de la Négresse vient enfin le vra i Nègre à cheveux entor
ti l lés. » 

Je ne veux pas contredire ces assertions de M . P.; je voudrais seulement qu ' i l 
nous eû t appris d 'où i l a t i ré ces observations, d'autant que je n'ai pu m'en pro
curer d'aussi précises , quelques recherches que j 'a ie faites. On trouve dans Y His
toire de C Académie des Sciences a n n é e 1724, page 17, l 'observation ou p lu tô t la notice 

suivante. 
Tout le monde sait que les enfants d 'un blanc et d'une noire, ou d'un noir et 

d'une blanche, ce qu i est égal , sont d'une couleur jaune, et qu'ils ont des cheveux 

noirs, courts et fr isés ; on les appelle mulâtres. Les enfants d 'un m u l â t r e et d'une 
noire, ou d 'un no i r et d'une mulâ t re s se , qu'on appelle griffes, sont d'un jaune plus 
no i r , et ont les cheveux noirs ; de sorte q u ' i l semble qu'une nat ion originairement 
f o r m é e de noirs et de m u l â t r e s retournerait au no i r par fa i t Les enfants des m u l â 
tres et des mu lâ t r e s se s , qu'on nomme casques, sont d 'un jaune plus clair que les 
griffes ; et apparemment une nat ion qu i en serait originairement f o r m é e retour

nerait au blanc. » 
I l pa ra î t , par cette notice d o n n é e à l 'Académie par M . de Hauterive, que non-

seulement tous les m u l â t r e s ont des cheveux, et non de la laine; mais que les 
griffes nés d 'un père nèg re et d'une m u l â t r e s s e ont aussi des cheveux, et point 
de laine, ce dont je doute. I l est f âcheux que Ton n'ait pas sur ce sujet important 
u n certain nombre d'observations bien faites. 

SUR LES NAINS DE MADAGASCAR. 
m 

Les habitants des côtes orientales de l 'Afr ique et de l ' î le de Madagascar, quoique 
plus ou moins noirs, ne sont pas n è g r e s ; et i l y a dans les parties montagneuses de 
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cette grande î l e , comme dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , des hommes blancs. On a 

m ê m e nouvellement déb i t é q u ' i l se t rouva i t dans le centre de l ' î le , dont les terres 

sont les plus é levées , u n peuple de nains blancs; M . Meunier, m é d e c i n , q u i a f a i t 

quelque s é j o u r dans cette î l e , m 'a a p p o r t é ce f a i t , et j ' a i t r o u v é dans les papiers de 

f e u M . Commerson la re la t ion suivante : 

« Les amateurs d u mervei l leux, q u i nous auront sans doute su mauvais g ré 

d 'avoir r é d u i t à six pieds la ta i l le p r é t e n d u e gigantesque des Palagons, accepte

ron t p e u t - ê t r e en d é d o m m a g e m e n t une race de p y g m é e s q u i donne dans l ' excès 

o p p o s é ; je veux parler de ces demi-hommes q u i habi tent les hautes montagnes de 

l ' i n t é r i e u r dans la grande î le de Madagascar, et q u i y fo rmen t u n corps de na t ion 

Cons idé rab le , appe l ée Quiinos ou Kimos en langue m a d é c a s s e . Otez-leur la parole, 

ou donnez- la aux singes grands et petits, ce serait le passage insensible de l ' espèce 

humaine à l a gent q u a d r u p è d e . Le ca r ac t è r e na ture l et d i s t inc t i f de ces petits 

hommes est d ' ê t r e blancs, ou d u moins plus pâ les en couleur que tous les noirs 

connus ; d 'avoir les bras t r è s - a l l ongés , de f açon que la m a i n atteint au-dessous d u 

genou sans pl ier le corps; et pour les femmes, de marquer à peine leur sexe par 

les mamelles, excep té dans le temps qu'elles nourr issent ; encore veut -on assurer 

que la p lupar t sont fo rcées de recourir au la i t de vache pour n o u r r i r leurs n o u 

v e a u - n é s . Quant aux facu l t é s intellectuelles, ces Quimos le disputent aux autres 

Malgaches (c'est ainsi qu 'on appelle en g é n é r a l tous les naturels de Madagascar), 

que l ' on sait ê t r e f o r t spiri tuels et f o r t adroits, quoique l ivrés à la plus grande 

paresse. Mais on assure que les Quimos, beaucoup plus actifs, sont aussi plus b e l l i 
queux ; de f a ç o n que leur courage é t a n t , si je puis m 'expr imer ainsi , en raison 

double de leur ta i l le , i l s n 'ont jamais pu ê t r e o p p r i m é s par leurs voisins, q u i ont 
souvent mai l l e à pa r t i r avec eux. Quoique a t t a q u é s avec des forces et des armes 

i n é g a l e s (car i ls n 'ont pas l'usage de la poudre et des fusi ls comme leurs ennemis), 

i l s se sont tou jours bat tus courageusement et maintenus libres dans leurs rochers, 

l eur d i f f i c i l e accès cont r ibuant sans doute beaucoup à leur conservation. I l s y 

Vivent de r i z , de d i f f é r e n t s f r u i t s , l é g u m e s et racines, et y é lèven t u n grand 

nombre de bestiaux ( b œ u f s à bosse et moutons à grosse queue) dont i l s e m p r u n 

tent aussi en partie leur subsistance. Us ne communiquent avec les d i f f é r e n t e s 

castes malgaches dont i ls sont e n v i r o n n é s n i par commerce, n i par all iance, n i 

de quelque autre m a n i è r e que ce soit, t i r an t tous leurs besoins du sol qu ' i ls pos

s è d e n t . Comme l 'objet de toutes les petites guerres qu i se fon t entre eux et les 

autres habitants de cette î le est de s'enlever r é c i p r o q u e m e n t quelque bé t a i l ou 

quelques esclaves, la petitesse de nos Quimos les met tant presque à l ' ab r i de cetto 

d e r n i è r e i n j u r e , i l s savent, par amour de la paix, se r é s o u d r e à sou f f r i r la pre

m i è r e j u s q u ' à u n certain poin t , c ' e s t -à -d i re que quand i ls voient du haut de leurs 

montagnes quelque formidable appareil de guerre q u i s'avance dans la plaine, i l s 

prennent d ' e u x - m ê m e s le pa r t i d'attacher à l ' en t r ée des déf i lés par o ù i l faudrai t 

passer pour aller à eux quelque superf lu de leurs troupeaux, dont i ls fon t , disent-

i l s volonta i rement le sacrifice à l ' indigence de leurs f r è r e s a î n é s , mais avec p r o -
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testation en m ê m e temps de se battre à toute outrance si l 'on passe à main a rmée 
plus avant sur leur te r ra in ; preuve que ce n'est pas par sentiment de faiblesse, 
encore moins par lâcheté , qu'ils font précéder les p résen t s . Leurs armes sont la 
zagaie et le trai t , qu'ils lancent on ne peut pas plus juste. On p ré t end que s'ils pou
vaient, comme ils en ont grande envie, s'aboucher avec les E u r o p é e n s , en tirer des 
fusi ls et des munit ions de guerre, ils passeraient volontiers de la défensive à l 'of
fensive contre leurs voisins, qu i seraient peu t -ê t re alors trop heureux de pouvoir 

entretenir la paix. 
» A trois ou quatre j o u r n é e s du for t Dauphin, qui est presque dans l 'extrémité 

du sud de Madagascar, les gens du pays montrent avec beaucoup de complaisance 
une suite de petits mondrains ou tertres de terre élevés en forme de tombeaux 
qu' i ls assurent devoir leur origine à u n grand massacre de Quimos défai ts en plein 
champ par leurs ancê t res , ce qu i semblerait prouver que nos braves petits guer
riers ne se sont pas toujours tenus cois et rencognés dans leurs hautes montagnes, 
qu'ils ont p e u t - ê t r e aspi ré à la conquê te du plat pays et que ce n'est qu ' après cette 
défa i te calamiteuse qu'ils ont été obligés de regagner leurs âpres demeures. Quoi 
q u ' i l en soit, cette t radi t ion constante dans ces cantons, ainsi qu'une notion géné 
ralement r é p a n d u e par tout Madagascar, de l'existence encore actuelle des Qui
mos, ne permettent pas de douter qu'une partie au moins de ce qu'on raconte ne 
soit vér i tab le . I l est é t o n n a n t que tout ce qu'on sait de celte nation ne soit que 
recueil l i des t émoignages de celles qu i les avoisinent; qu'on n'ait encore aucune 
observation faite sur les lieux et que soit les gouverneurs des î les de France et de 
Bourbon, soit les commandants particuliers des d i f férents postes que nous avons 
tenus sur les côtes de Madagascar, n'aient pas entrepris de faire péné t r e r à l ' in té
r ieur des terres dans le dessein de joindre cette découver te à tant d'autres qu'on 

aurait pu faire en m ê m e temps. La chose a été t en tée de rn i è r emen t , mais sans 
succès : l 'homme qu'on y envoyait, manquant de ré so lu t ion , abandonna, à la 
seconde j o u r n é e , son monde et ses bagages, et n'a la issé, lorsqu ' i l a fa l lu récla
mer ces derniers, que le germe d'une guerre où i l a pér i quelques bhnes et un 

grand nombre de noirs. La mésin te l l igence qui depuis lors a succédé à la confiance 
qu i r égna i t p r é c é d e m m e n t entre les deux nations pourrai t bien, pour la t rois ième 
fois, devenir funeste à cette poignée de F r a n ç a i s qu'on a laissés au for t Dauphin, 

en ret i rant ceux qu i y é ta ien t anciennement : je dis pour la t ro i s ième fois, parce 
qu ' i l y a déjà eu deux Saint-Barthélemi c o m p l è t e m e n t exercées sur nos garnisons 

dans cette î le , sans compter celles des Portugais et des Hollandais qu i nous y avaient 
p récédés . 

» Pour revenir à nos Quimos et en terminer la note, j 'attesterai, comme témoin 
oculaire, que, dans le voyage que je viens de faire au fo r t Dauphin (sur la fin 
de 1770), M . le comte de Modave, dernier gouverneur, qu i m'avait dé jà communi
q u é une partie de ces observations, me procura enfin la satisfaction " de me faire 
voi r parmi ses esclaves une femme quimose, âgée d'environ trente ans, haute de 

trois pieds sept à hu i t pouces, dont la couleur étai t en effet de la nuance la plus 
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cclaircie que j ' a ie v u p a r m i les habitants de cette île : j e remarquai qu'elle é ta i t 

t r è s - m e m b r u e dans sa petite stature, ne ressemblant po in t aux petites personnes 

fluettes, mais p l u t ô t à une femme de proport ions ordinaires dans le dé ta i l , mais 

seulement raccourcie dans sa hauteur; que les bras en é t a i e n t effectivement 

t r è s - l o n g s , e t ' a t te ignaient , sans qu'elle se c o u r b â t , à la ro tu le d u genou; que 

ses cheveux é t a i e n t courts et laineux, la physionomie assez bonne, se rappro

chant plus de l ' e u r o p é e n n e que de la malgache; qu'elle avait habi tuel lement 

l ' a i r r i an t , l ' humeur douce et complaisante, et le bon sens c o m m u n , à en juger 

par sa conduite , car elle ne savait pas parler f r a n ç a i s . Quant au fa i t des m a 

melles, i l f u t aussi vé r i f i é , et i l ne s'en t rouva que le bouton, comme dans une 

f i l l e de d ix ans, sans la moindre flaccidité de la peau q u i p û t faire croire qu'elles 

fussent pa s sée s . Mais cette observation seule est b ien l o i n de suffire pour é t ab l i r 

une exception à la l o i commune de la na ture ; combien de fi l les et de femmes 

e u r o p é e n n e s , à la fleur de leur âge , n 'o f f ren t que t rop souvent cette d é f e c t u e u s e 

c o n f o r m a t i o n ! E n f i n , peu avant notre d é p a r t de Madagascar, l 'envie de recou

vre r sa l i b e r t é , autant que la crainte d 'un embarquement prochain, p o r t è r e n t la 

peti te esclave à s 'enfuir dans les bois : on la ramena bien quelques jours a p r è s , 
mais t o u t e x t é n u é e et presque morte de f a i m , parce que se d é f i a n t des noirs 

comme des blancs, elle n 'avait v é c u pendant son marronnage que de mauvais 

f r u i t s et de racines crues. C'est vraisemblablement autant à cette cause qu'au cha

g r i n d 'avoir perdu de vue les pointes des montagnes où elle é ta i t n é e , q u ' i l faut 

a t t r ibuer sa m o r t , a r r i v é e envi ron u n mois a p r è s , à Saint-Paul, î le de Bourbon, o ù 

le navire q u i nous ramenait à l ' î le de France a r e l âché pendant quelques jours . 

M . de Modave avait eu cette Quimose en p r é s e n t d 'un chef malgache ; elle avait 

p a s s é par les ma ins de plusieurs m a î t r e s , ayant été ravie f o r t jeune sur les confins 

de son pays. 

» Tout c o n s i d é r é , je conclus, autant sur cet é c h a n t i l l o n que sur les preuves acces

soires, par croire assez fermement à cette nouvelle d é g r a d a t i o n de Teqièce h u 

maine, q u i a son signalement c a r a c t é r i s t i q u e comme ses m œ u r s propres... E t si 

quelqu un t rop d i f f i c i l e à persuader ne veut pas se rendre aux preuves a l l éguées 

(qu 'on d é s i r e r a i t v ra imen t plus m u l t i p l i é e s ) , q u ' i l fasse du moins a t tent ion q u ' i l 

existe des Lapons à l ' e x t r é m i t é b o r é a l e de l 'Europe. . . ; que la d i m i n u t i o n de notre 

t a i l l e à celle d u Lapon est à peu p r è s g r a d u é e comme celle du Lapon au Q u i 

mos. . . . ; que l ' u n et l 'autre habi tent les zones les plus froides ou les montagnes les 

p lus é levées de la terre. . . ; que celles de Madagascar sont é v i d e m m e n t trois ou qua

t re fois plus e x h a u s s é e s que celles de l ' î le de France, c ' e s t - à -d i r e d 'environ seize à 

d i x - h u i t cents toises au-dessus d u niveau de la mer. Les v é g é t a u x q u i croissent natu

rel lement sur ces plus grandes hauteurs ne semblent ê t r e que des avortons, comme 

le p i n et le bouleau nains et tant d'autres, q u i de la classe des arbres passent à 

celles des plus humbles arbustes, par la seule raison qu' i ls sont devenus alpicolcs.j 

c ' e s t - à -d i r e habitants des plus hautes montagnes. . . ; qu 'enf in ce serait le comble de 

la t é m é r i t é que de you lo i r , avant de c o n n a î t r e toutes les va r i é t é s de la nature , en 
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fixer le terme, comme s î elle ne pouvait pas s'être hab i tuée , dans quelques coins de 
la terre, à faire sur toute une race ce qu'elle ne nous para î t avoir qu ' ébauche , comme 
par écart , sur certains individus qu'on a vus parfois ne £'élever qu ' à la taille des 
p o u p é e s ou des marionnettes. )) 

Je me suis permis de donner i c i cette relat ion en entier à cause de la nouveau té , 
quoique je doute encore beaucoup de la vér i té des faits al légués et de l'existence 
réel le d 'un peuple de trois pieds et demi de ta i l l e ; cela est au moins exagéré. I l en 
sera de ces Quimos de trois pieds et demi comme des Patagons de douze pieds: ils 
se sont r édu i t s à sept ou hui t pieds au plus, et les Quimos s 'élèveront au moins à 
quatre pieds ou quatre pieds trois pouces. Si les montagnes où ils habitent ont seize 
ou d ix -hu i t cents toises au-dessus du niveau de la mer, i l doit y faire assez f ro id pour 
les blanchir et rapetisser leur taille à la m ê m e mesure que celle des Groenlandais et 
des Lapons, et i l serait assez singulier que la nature eût placé l ' ext rême du produit du 
f r o i d sur l 'espèce humaine dans des cont rées voisines de l ' é q u a t e u r ; car on pré tend 
q u ' i l existe dans les montagnes du Tucuman une race de pygmées de trente-un 
pouces de hauteur, au-dessus du pays hab i t é par les Patagons. On assure m ê m e 
que les Espagnols ont t r anspo r t é en Europe quatre de ces petits hommes sur la fin 
de l ' année 17SS. Quelques voyageurs parlent aussi d'une autre race d 'Amér ica ins 
blancs et sans aucun poi l sur le corps, qui se trouvent également dans les terres 
voisines du Tucuman: mais tous ces faits ont grand besoin d 'être vérifiés. 

A u reste, l 'opinion ou le p r é j u g é de l'existence des pygmées est e x t r ê m e m e n t 
ancien; H o m è r e , Hésiode et Aristote, en font éga l emen t mention. M . l 'abbé Banier 

a fa i t une savante dissertation sur ce sujet, qu i se trouve dans la collection des 
Mémoires de l'Académie des Belles-Litres, tome V , page 101. Après avoir comparé tous 

les t émoignages des anciens sur cette race de petits hommes, i l est d'avis qu'ils 
formaient en effet un peuple dans les montagnes d'ÉShiopie, et que ce peuple était 
le m ê m e que celui que les historiens et les géographes ont dés igné depuis sous le 
nom de Péchiniens ; mais i l pense, avec raison, que ces hommes, quoique de t r è s -

petite taille, avaient bien plus d'une ou deux coudées de hauteur, et qu'ils étaient 
à peu près de la taille des Lapons. Les Quimos des montagnes de Madagascar et les 
P é c h i n i e n s d'Ethiopie pourraient bien n 'ê t re que la m ê m e race, qu i s'est maintenue 

dans les plus hautes montagnes de cette partie du monde. 

! SUR. LES PATAGONS. 

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons écrit sur les autres peuples de 

l'ancien continent ; et comme nous venons de parler des plus petits hommes, i l 
faut aussi faire mention des plus grands: ce sont certainement les Patagons; mais 
comme i l y a encore beaucoup d'incertitudes sur leur grandeur et sur le pays qu'ils 

habitent, je crois faire plaisir au lecteur en l u i mettant sous les yeux u n extrait 
f idè le de tout ce qu'on en sait. 

« I l est bien singulier, d i t M . Gommerson, qu'on ne veuille pas revenir de Ter-
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r e u r que les Patagons soient des g é a n t s , et je ne puis assez m ' é t o n n e r que des gens 

que j ' aura i s pris à t é m o i n d u contraire, en leur supposant quelque amour pour la 

v é r i t é , osent, contre leur propre conscience, d é p o s e r v i s - à - v i s du publ ic d 'avoir 1 

! v u au d é t r o i t de Magellan ces t i tans prodigieux q u i n 'ont jamais exis té que dans 

l ' imag ina t ion échauf fée des poè te s et des mar ins . . . Ed io anche. E t m o i aussi j e les 

a i vus, ces Patagons ! j e me suis t r o u v é au m i l i e u de plus d'une centaine d'eux (sur 

la fin de 1769) avec M . de Bougainvi l le et M . le prince de Nassau, que j 'accompagnai 

dans la descente qu 'on fit à la baie Boucault. Je puis assurer, et ces messieurs sont 

t rop vrais pour ne le pas cert if ier de m ê m e , que les Patagons ne sont que d 'unetai l le 

u n peu au-dessus de la n ô t r e ordinaire , c ' e s t - à - d i r e c o m m u n é m e n t de c inq pieds 

h u i t pouces à six pieds : j ' e n ai v u bien peu q u i excédas sen t ce terme, mais aucun 

q u i excédâ t six pieds quatre pouces. I l est v r a i que, dans cette hauteur, i ls ont 

presque la corpulence de deux E u r o p é e n s , é t a n t t r è s - l a r g e s de carrure et ayant la 

t è t e et les membres en p ropor t ion . I l y a encore bien l o i n de là au gigantisme, si j e 

puis me servir de ce terme i n u s i t é , mais expressif. Outre ces Patagons, avec les

quels nous r e s t â m e s envi ron deux heures à nous accabler mutuel lement de mar 

ques d ' a m i t i é , nous en avons v u un bien plus grand nombre d'autres nous suivre 
au galop le long de leurs cô tes ; i l s é t a i e n t de m ê m e acabit que les premiers. A u 

surplus, i l ne sera pas hors de propos d'observer, pour porter le dernier coup aux 

e x a g é r a t i o n s qu 'on a déb i t ées sur ces sauvages, qu ' i l s von t errants comme les 

Scythes, et sont presque sans cesse à cheval. Or leurs chevaux n ' é t a n t que de race 

espagnole, c ' e s t - à -d i r e de vrais bidets, comment est-ce qu 'on p r é t e n d leur affunreher 

des g é a n t s sur le dos? Dé jà m ê m e nos Patagons, quoique r é d u i t s à la simple toise, 

sont- i ls ob l igés d ' é t e n d ; e les pieds en avant; ce q u i ne les emp A che pas d'aller tou 

jou r s au galop, soit à la m o n t é e , soit à la descente, leurs chevaux sans doute é t a n t 

f o r m é s à cet exercice de longue ma in . D'ail leurs l 'espèce s'en est si Tort m u l t i p l i é e 

dans les gras p â t u r a g e s de l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e , qu 'on ne cherche pas à les 

m é n a g e r . » 
M . de Bougainvi l le , dans la curieuse re la t ion de son grand voyage, conf i rme les 

faits que j e viens de citer d ' ap r è s M . Commerson. 
« U p a r a î t a t t e s t é , d i t ce cé lèbre voyageur, par le rapport un i fo rme des F r a n ç a i s 

q u i n 'eurent que t rop le temps de faire leurs observations sur ce peuple des Pata

gons, qu' i ls sont en géné ra l de la stature la plus haute et de la complexion la plus 

robuste q u i soient connues p a r m i les hommes; aucun n 'avait au-dessous de c i n q 

pieds c i n q à six pouces, et plusieurs avaient six pieds. Leurs femmes sont presque 

blanches et d'une figure assez a g r é a b l e ; quelques-uns de nos gens q u i ont h a s a r d é 

d'aller j u s q u ' à leur camp y v i ren t des viei l lards q u i portaient encore sur leur v i 

sage l'apparence de la vigueur et de la s a n t é . » 

Dans u n autre endroi t de sa re la t ion M . de Bougainvi l le d i t : « Ce q u i m'a pa ru 

gigantesque, dans la stature des Patagons, c'est leur é n o r m e carrure, la grosseur 

de leur t è t e et l ' épa i s s eu r de leurs membres; ils sont robustes et bien nou r r i s . 

leurs muscles sont tendus, et leur chair ferme et soutenue; leur figure n'est n i dure 
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n i désagréable , plusieurs l 'ont j o l i e ; leur visage est long et u n peu p la t ; leurs 
yeux sont vifs et leurs dents e x t r ê m e m e n t blanches, seulement trop larges. I ls por
tent de longs cheveus. noirs a t t achés sur le sommet de la tê te . I l y eu a qu i ont 
sous le nez des moustaches qui sont plus longues que bien fournies :• leur couleur 
est b ronzée comme l'est, sans exception, celle de tous les Amér ica ins , tant de ceux 
qui habitent la zone torride que de ceux q u i naissent sous les zones tempérées et 
froides de ce m ê m e continent; quelques-uns de ces m ê m e s Patagons avaient des 
joues peintes en rouge. Leur langue est assez douce, et rien n'annonce en eux u n 
carac tè re féroce. Leur habillement est u n simple bragué de cuir qu i leur couvre les 
parties naturelles, et u n grand manteau de peau de guanaque (lama) ou de sour i l -

los (probablement le zorilla, espèce de moufette) : ce manteau est a t taché autour 
du corps avec une ceinture, i l descend jusqu'aux talons, et ils laissent c o m m u n é 
ment retomber en bas la partie faite pour couvrir les épaules , de sorte que, ma l 
gré la rigueur du cl imat, i ls sont presque toujours nus de la ceinture en haut. 

L'habitude les a sans doute rendus insensibles au f r o i d ; car, quoique nous fussions 
i c i en été, d i t M . de Bougainvil le, le t h e r m o m è t r e de B é a u m u r n 'y étai t encore 
m o n t é qu 'un seul jour à 10 degrés au-dessus de la congéla t ion . . . Les seules armes 
qu'on leur ait vues sont deux cailloux ronds a t tachés aux deux bouts d 'un boyau 
c o r d o n n è , semblable à ceux dont on se sert dans toute cette partie de l 'Amér ique . 
Leurs chevaux petits et fo r t maigres é ta ien t sellés et b r idés à la m a n i è r e des habi
tants de la r ivière de la Plata. Leur nourr i ture principale pa ra î t ê t re la chair des 
lamas et des vigognes ; plusieurs en avaient des quartiers a t t achés à leurs chevaux; 

nous leur en avons v u manger des morceaux crus. I ls avaient aussi avec eux des 
chiens petits et vilains, lesquels, ainsi que leurs chevaux, boivent de l'eau de mer, 
l'eau douce é tan t fo r t rare sur cette côte et m ê m e dans les terres. Quelques-uns de 
ces Patagons nous dirent quelques mots espagnols. I l semble que, comme les Tar
tares, i ls m è n e n t une vie errante dans les plaines immenses de l 'Amér ique m é r i 
dionale, sans cesse à cheval, hommes, femmes et enfants, suivant le gibier et les 
bestiaux dont les plaines sont couvertes, s'habillant et se cabanant avec des peaux. 
Je terminerai cet article, ajoute M . de Bougainvil le, en disant que nous avons de
puis t rouvé dans la mer Pacifique une nat ion d'une taille plus élevée que ne l'est 
celle des Patagons » I l veut parler des habitants de Pile d 'Otaït i , dont nous fe
rons mention c i -après . 

Ces réci ts de MM. de Bougainvil le et Commerson me paraissent t rès- f idèles ; mais 
i l faut cons idérer qu'ils ne parlent que des Patagons des environs du détroi t , et 
que p e u t - ê t r e i l y en a d'encore plus grands dans l ' i n t é r i eu r des terres. Le com-
modore Byron assure qu ' à quatre ou cinq lieues de l 'ent rée du dé t ro i t de Magellan 
on aperçu t une troupe d'hommes, les uns à cheval, les autres à pied, q u i pouvaient 
ê t re au nombre de cinq cents; que ces hommes n'avaient point d'armes, et que les 
ayant inv i tés par signe, l ' un d'eux v in t à sa rencontre ; que cet homme était d'une 
tail le gigantesque : la peau d'un animal sauvage l u i couvrait les épaules ; i l avait le 
corps peint d'une m a n i è r e hideuse : l ' un de ses yeux éta i t e n t o u r é d 'un cercle noir , 
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et l 'autre d 'un cercle Liane. L e reste du visage é ta i t bizarrement s i l l onné par des 

lignes de diverses couleurs : sa hauteur paraissait avoir sept pieds anglais. 

A y a n t é té jusqu 'au gros de la t roupe, on v i t plusieurs femmes p r o p o r t i o n n é e s 

aux hommes pour la ta i l le . Tous é ta ien t peints, et à peu p r è s de la même grandeur. 

Leurs dents, q u i ont la blancheur de l ' ivo i re , sont unies et b ien r a n g é e s . L a p l u 

par t é t a i e n t nus, à l 'exception de cette peau d 'an imal qu' i ls portent sur les é p a u l e s 

avec le p o i l en dedans; quelques-uns avaient des bottines ayant à chaque t a lon 

une cheville de bois q u i leur sert d ' épe ron . Ce peuple p a r a î t docile et paisible. Us 

avaient avec eux u n grand nombre de chiens, et de t r è s - p e t i t s chevaux, mais t r è s -

vites à la course; les brides sont des courroies de cui r avec u n b â t o n pour servir 

de m o r s ; leurs selles ressemblent aux coussinets dont les paysans se servent en 

Angleterre . Les femmes montent à cheval comme les hommes, et sans é l r i e r s . Je 

pense q u ' i l n ' y a point d ' e x a g é r a t i o n dans ce réc i t , et que les Patagons vus par 

B y r o n peuvent ê t r e u n peu plus grands que ceux q u i ont é té vus par M M . de Bou

ga inv i l le et Commerson. 

L e m ê m e voyageur B y r o n rapporte que, depuis le cap Mondiy j u s q u ' à la sortie 

d u d é t r o i t , on vo i t le long de la baie Tuesday d'autres sauvages t r è s - s l u p i d e s et nus 

m a l g r é la r igueur du f r o i d , ne por tant qu'une peau de loup de mer sur les épau les î 

qu ' i l s sont doux et dociles; qu ' i l s v iven t de chair de baleine, etc. : mais i l ne fa i t 

aucune men t ion de leur grandeur; en sorte q u ' i l est à p r é s u m e r que ces sauvages 

sont d i f f é r e n t s des Patagons, et seulement de la tai l le ordinaire di s hommes. 

M . P. observe avec raison le peu de propor t ion qu i se t rouve entre les mesures 

de ces hommes gigantesques, d o n n é e s par d i f f é ren t s voyageurs : qu i croirai t , d i t - i l , 

que les d i f f é ren t s voyageurs q u i parlent des Patagons varient entre eux de quatre-

v ing t -qua t re pouces sur leur ta i l le ? cela est n é a n m o i n s t r è s - v r a i . 

Selon La Giraudais, ils sont hauts d'environ 6 pieds. 
Selon Pigafetta. 8 
Selon Bjron. 9 
Selon Harris.. 10 
Selon Jaulzon. 11 
Selon Argensola. . 13 

Ce dernier serait, suivant M . P., le plus menteur de tous, et M . de L a Giraudais, 

le seul des six q u i f û t v é r i d i q u e . Mais i n d é p e n d a m m e n t de ce que le pied est fo r t 

d i f f é r e n t chez les d i f f é ren te s nations, j e dois observer que B y r o n d i t Seulement 

que le premier Podagon q u i s'approcha de l u i é ta i t d'une tail le gigantesque, et que 

sa hauteur paraissait ê t r e de sept pieds anglais : ainsi la c i ta t ion de M . P. n'est 

pas exacte à cet é g a r d . Samuel W a l l i s , dont on a i m p r i m é la re la t ion à la suite de 

celle de B y r o n , s 'exprime avec plus de p r é c i s i o n : « Les plus grands, d i t - i l , é t : n t 

m e s u r é s , i ls se t r o u v è r e n t avoir six pieds sept pouces, plusieurs autres avaient 

six pieds c inq pouces, mais le plus grand nombre n'avait que c inq pieds dix pou

ces. Leur te in t est couleur de cuivre f o n c é : i ls ont les cheveux droits , presque 
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aussi durs que des soies de cochon... I l s sont bien faits et robustes ; ils ont de gros 
os, mais leurs pieds et leurs mains sont d'une petitesse remarquable... Chacun 
avait à sa ceinture une arme de t ra i t d'une espèce s ingul ière : c 'était deux pierres 
couvertes de cuir , et pesant chacune environ une l ivre , qu i é ta ient a t tachées aux 
deux bouts d'une corde d'environ hu i t pieds de long ; ils s'en servent comme d'une 
fronde, en tenant une des pierres dans la main, et faisant tourner l 'autre autour de 
leur tê te j u s q u ' à ce qu'elle ait acquis une force suffisante ; alors ils la lancent con
tre l 'objet qu'ils veulent atteindre; ils sont si adroits à manier cette arme, qu 'à la 
distance de quinze verges ils peuvent frapper u n but qu i n'est pas plus grand qu 'un 
schelling. Quand i ls sont à la chasse du guanaque (lama), i ls jettent leur fronde 
de m a n i è r e que la corde rencontrant les jambes de l 'animal les enveloppe par la 
force de la rotat ion et du mouvement des pierres, et l ' a r rê te . » 

Le premier ouvrage où l 'on ait fa i t ment ion des Patagons est la relation du 
voyage de Magellan, en 1549, et vo ic i ce qu i se trouve sur ce sujet dans l 'abrégé 

que Harris a fa i t de cette relat ion. 
« Lorsqu'ils eurent passé la l igne et qu'ils v i rent le pôle austral, i ls con t inuè 

rent leur route sud et a r r ivè ren t à la côte du Brésil , environ au 22e degré ; i ls 
observèren t que tout ce pays éta i t u n continent, plus élevé depuis le cap Saint-Au
gust in. Ayant con t inué leur navigation encore à deux degrés et demi plus l o in tou
jours sud, ils a r r ivè ren t à u n pays h a b i t é par u n peuple fo r t sauvage et d'une sta
ture prodigieuse : ces géan t s faisaient u n bru i t effroyable, plus ressemblant au 
mugissement des b œ u f s qu ' à des voix humaines. Nonobstant leurs tailles gigan
tesques, i ls é ta ien t si agiles, qu'aucun Espagnol, n i Portugais ne pouvait les attein
dre à la course. » 

J'observerai que, d ' après cette relation, i l semble que ces grands hommes ont é té 
t rouvés à 24 degrés et demi de latitude sud : cependant, à la vue de la carte, i l pa
r a î t qu ' i l y a i c i de l 'erreur; car le cap Saint-Augustin, que la relation place à 22 
degrés de latitude sud, se trouve sur la carte à 10 degrés , de sorte q u ' i l est douteux 
s i ces géants ont été r encon t r é s à 12 degrés et demi ou à 24 degrés et demi ; car si 
c'est à 2 degrés et demi au delà du cap Saint-Augustin, i ls ont été t rouvés à 12 de
grés et demi ; mais si c'est à 2 degrés et demi au delà de l 'endroit de cette partie 
de la côte du Brésil que l'auteur d i t ê t re à 22 degrés , i ls ont été t r o u v é s à 24 degrés 
et demi : telle est l'exactitude d'Harris. Quoi q u ' i l en soit la relation poursuit ainsi : 

a I l s poussè ren t ensuite j u s q u ' à 49 degrés et demi de latitude sud, où la rigueur 

du temps les obligea de prendre des quartiers d'hiver et d'y rester cinq mois. I l s cru
rent longtemps le pays inhab i t é , mais enf in u n sauvage des cont rées voisines v in t les 
visiter ; i l avait l ' a i r v i f , gai, vigoureux, chantant et dansant tout le long du che

m i n . É t a n t a r r ivé au port, i l s ' a r rê ta et r é p a n d i t de la pouss iè re sur sa tê te : sur 
cela quelques gens d u vaisseau descendirent, a l l è ren t à l u i , et, ayant r é p a n d u de 
m ê m e de la pouss ière sur leur tê te , i l v i n t avec eux au vaisseau sans crainte n i 
soupçon ; sa taille étai t si haute, que la t ê te d 'un homme de taille moyenne de l 'é

quipage de Magellan ne l u i allait qu 'à la ceinture, et i l é ta i t gros à proport ion. . . 
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» Magellan fit boire et manger ce g é a n t , q u i f u t fo r t joyeux j u s q u ' à ce q u ' i l eut 

r e g a r d é par hasard u n m i r o i r qu 'on l u i avait d o n n é avec d'autres bagatelles ; i l 

t ressai l l i t , et, reculant d ' e f f ro i , i l renversa deux hommes q u i se t rouvaient p r è s de 

l u i . I l f u t longtemps à se remettre de sa f rayeur . Nonobstant cela, i l se t rouva si 

b i en avec les Espagnols, que ceux-ci eurent b i e n t ô t la compagnie de plusieurs de 

ces g é a n t s , dont l ' u n sur tout se fami l ia r i sa promptement , et m o n t r a tant de ga ie t é 

et de bonne humeur , que les E u r o p é e n s se plaisaient beaucoup avec l u i . 

» Magellan eut envie de faire prisonniers quelques-uns de ces g é a n t s ; pour cela, 

en leur r emp l i t les mains de divers colif ichets dont i ls paraissent curieux, et, pen

dant qu' i ls les examinaient, on leur m i t des fers aux pieds : i ls c rurent d'abord que 

c 'é ta i t une autre c u r i o s i t é , et parurent s'amuser du cliquetis de ces fers; mais quand 
i l s se t r o u v è r e n t s e r r é s et t rahis , i ls i m p l o r è r e n t le secours d 'un ê t r e invis ible et 

s u p é r i e u r , sous le n o m de Selebos. Dans cette occasion, leur force parut propor

t i o n n é e à leur stature; car l ' u n d'eux surmonta tous les efforts de neuf hommes, 

quoiqu ' i l s l'eussent t e r r a s s é et qu' i ls l u i eussent for tement l ié les mains ; i l se d é 

barrassa de tous ses l iens et s ' é chappa m a l g r é tou t ce qu' i ls purent faire . Leur ap

p é t i t est p r o p o r t i o n n é aussi à leur ta i l le . Magellan les nomma Patagons. » 

Tels sont les dé ta i l s que donne Harr is , touchant les Patagons, a p r è s avoir, d i t - i l , 

pr is les plus grandes peines à comparer les relations des divers éc r iva in s espagnols 
et portugais . 

I l est ensuite question de ces g é a n t s dans l a re la t ion d 'un voyage autour d u 

monde par Thomas Cavendish, dont vo ic i l ' ab r égé par le m ê m e Harr is . 

« E n faisant voi le d u cap F r i o dans le Brés i l , i ls a r r i v è r e n t sur la côte d ' A m é r i 
que à 47 d e g r é s 20 minutes de lat i tude sud. Us a v a n c è r e n t jusqu'au por t Dés i ré , à 

bO d e g r é s de la t i tude. L à les sauvages leur b l e s s è r e n t deux hommes avec des flèches 
q u i é t a i e n t faites de roseau et a r m é e s de ca i l lou . C 'é ta ien t des gens sauvages et 

grois 'ers , et, à ce q u ' i l parut , une race de g é a n t s , l a mesure d 'un de leurs pieds 

ayant d i x - h u i t pouces de l o n g ; ce q u i , en suivant la p ropor t ion ordinaire , donne 

env i ron sept pieds et demi pour leur stature. » 

Harr i s ajoute que cela s'accorde parfai tement avec le réc i t de Magellan, mais , 
dans son ab régé de la re la t ion de Magellan, i l d i t que la t è t e d 'un homme de ta i l le 

moyenne de l ' é q u i p a g e de Magellan n 'at teignait q u ' à la ceinture d 'un Patagon; or , 

en supposant que cet homme e û t seulement c inq pieds ou c inq pieds deux p o u 

ces, cela fa i t au moins h u i t pieds et demi pour la hauteur du Patagon. I l d i t , à l a 

v é r i t é , que Magellan les nomma Patagons, parce que leur stature é ta i t de c i n q cou

d é e s ou sept pieds six pouces. Mais, si cela est, i l y a cont radic t ion dans son propre 

r é c i t . I l ne d i t pas n o n plus dans quelle langue le mot p itagon exprime cette stature. 

Sebald de Noor t , Hollandais , dans son voyage autour du monde, a p e r ç u t , dans 

une î le voisine du d é t r o i t de Magellan, sept canots à bord desquels é t a i e n t des sau

vages q u i l u i parurent avoir d ix à onze pieds de hauteur. 

Dans la re la t ion d u voyage de George Spilberg, i l est d i t que sur la côte de l a 

Terre-de-Feu, q u i est au sud du dé t ro i t de Magellan, ses gens v i ren t u n h o m m e 
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d'une stature gigantesque, gr impant sur les montagnes pour regarder la flotte : 
mais, quoiqu'ils allassent sur le rivage, ils ne virent pas d'autres c réa tures huma i 
nes ; seulement ils vi rent des tombeaux contenant des cadavres de taille ordinaire, 
ou m ê m e au-dessous ; et les sauvages qu'i ls virent de temps à autre dans des canots 
leur parurent au-dessous de six pieds. 

F réz ie r parle de géants au Ch i l i , de neuf ou dix pieds de hauteur. 
M . Le Cat rapporte qu'au détroi t de Magellan, le 17 de décembre 1615, on v i t au 

port Désiré des tombeaux couverts par des tas de pierres, et qu'ayant écar té ces 
pierres et ouvert ces tombeaux, on y trouva des squelettes humains de dix à 
onze pieds. 

Le P. d'Acnna parle de géan t s de seize palmes de hauteur, q u i habitent vers la 
Source de la r iv ière de Cuchigan. 

M . do Brosse, premier p ré s iden t du parlement de Bourgogne, pa ra î t être du sen
t iment de ceux qu i croient à l'existence des géants patagons ; et i l p ré t end , avec 
quelque fondement, que ceux qu i sont pour la néga t ive n 'ont pas v u les m ê m e s 
hommes n i dans les m ê m e s endroits. 

a Observons d'abord, d i t - i l , que la plupart de ceux qu i tiennent pour raf f l rmat ive , 
parlent des peuples patagons habitants des côtes de l 'Amér ique mér id iona le à l'est 
et à l'ouest, et qu'au contraire la plupart de ceux qu i soutiennent la néga t ive par
lent des habitants du dét ro i t à la pointe de l 'Amér ique sur les côtes du nord et du 
sud. Les nations de l 'un et de l 'autre canton ne sont pas les m ê m e s . Si les premiers 
ont été vus quelquefois dans le dét roi t , cela n'a rien d'extraordinaire à un si m é 

diocre é lo ignement du port Saint-Julien, où i l pa ra î t qu'est leur habitat ion o rd i 
naire. L ' équ ipage de Magellan les y a vus plusieurs fois, a c o m m e r c é avec eux, 
tant à bord des navires que dans leurs propres cabanes. » 

M . de Brosse fait mention des voyageurs qu i disent avoir v u ces géan t s patagons: 
i l nomme Loïse, Sarmiente, Nodal, parmi les Espagnols; Cavendish, Hawkins , 
Knivet , parmi les Anglais ; Sebald deNoort , Le Maire, Spilberg, parmi les Hol lan

dais; nos équipages des vaisseaux de Marseille et de Saint-Malo, pa rmi les F rança i s . 
I l cite, comme nous venons de le dire, des tombeaux qu i renfermaient des sque
lettes de dix à onze pieds de haut. 

« Ceci, d i t - i l avec raison, est u n examen fa i t de sang-froid, où l ' épouvan te n'a 

pu grossir les objets... Cependant Narbrugh. . . . nie formellement que leur taille 
soit gigantesque... Son t émoignage est préc is à cet égard , ainsi que celui de Jac
ques l 'Hermite, sur les naturels de la Terre-de-Feu, qu ' i l d i t ê t re puissants, bien 

p ropor t ionnés , à peu près de la m ê m e grandeur que les E u r o p é e n s . En t in , parmi 
ceux que M. de Gennes v i t au port de Famine, aucun n'avait six pieds de haut. 

» E n voyant tous ces t émoignages pour ou contre, on ne peut guère se défendre 
de croire que tous ont di t v ra i ; c 'est-à-dire que chacun a r a p p o r t é les choses telles 
qu ' i l les a vues ; d 'où i l faut conclure que l'existence de cette espèce d'hommes 
par t icu l iè re est u n fai t réel , et que ce n'est pas assez, pour les traiter d'apocryphes, 

qu'une partie des marins n'ait pas ape rçu ce que les autres ont fo r t bien v u . C'est 
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aussi l ' o p i n i o n de M . Frezier, éc r iva in jud ic ieux , q u i a é té à p o r t é e de rassembler 
les t é m o i g n a g e s sur les l ieux m ê m e s . . . 

» I l p a r a î t constant que les habitants des deux rives du dé t ro i t sont de ta i l le 

ordinai re , et que l 'espèce p a r t i c u l i è r e (les Patagons gigantesques) faisait, i l y a deux 

s ièc les , sa demeure habi tuel le sur les côtes de l'est et de l'ouest, plusieurs deg ré s 

au-dessus d u d é t r o i t de Magellan. . . Probablement la t rop f r é q u e n t e a r r ivée des vais

seaux sur ce rivage les a d é t e r m i n é s depuis à l 'abandonner tout à fai t , ou à n 'y ve

n i r qu'en certain temps de l ' a n n é e , et à faire, comme on nous le d i t , leur r é s idence 

dans l ' i n t é r i e u r d u pays. Anson p r é s u m e qu' i ls habitent dans les Cord i l l i è res , vers 

la côte d'occident, d ' o ù i ls ne viennent sur l a bord or iental que par intervalles peu 

f r é q u e n t s , te l lement que si les vaisseaux q u i , depuis plus de cent ans, ont t o u c h é 

sur la côte des Patagons n'en on t v u que si rarement, la raison, selon les appa

rences, est que ce peuple farouche et t imide s'est é lo igné du rivage de la mer de

puis q u ' i l y v o i t ven i r si f r é q u e m m e n t des vaisseaux d'Europe, et q u ' i l s'est, à 

l 'exemple de t an t d'autres nat ions indiennes, r e t i r é dans les montagnes pour se 
d é r o b e r à la vue des é t r a n g e r s . » 

On a p u remarquer dans m o n ouvrage que j ' a i toujours paru douter de l 'exis

tence rée l l e de ce p r é t e n d u peuple de g é a n t s . On ne peut ê t re t rop en garde contre 
las e x a g é r a t i o n s , sur tout dans les choses nouvellement d é c o u v e r t e s : n é a n m o i n s je 

serais f o r t p o r t é à croire, avec M . de Brosse, que la d i f f é r ence de grandeur d o n n é e 

par les voyageurs aux Patagons ne v ien t que de ce qu' i ls n 'ont pas v u les m ê m e s 

hommes, n i dans les m ê m e s c o n t r é e s , et que, tout é t a n t bien c o m p a r é , i l en r é 

sulte que depuis le 22° d e g r é de la t i tude sud, jusqu'au 40° ou hlY. i l existe en effet 

une race d 'hommes plus haute et plus puissante qu'aucune autre dans l 'univers . 

Ces hommes ne sont pas tous des g é a n t s , mais tous sont plus hauts et beaucoup 
plus larges et plus c a r r é s que les autres hommes ; et comme i l se t rouve des g é a n t s 

presque dans tous les cl imats , de sept pieds ou sept pieds et demi de grandeur, i l 

n'est pas é t o n n a n t q u ' i l s'en t rouve de neuf à d ix pieds p a r m i les Patagons. 

DES AMÉRICAINS. 

A l'égard des autres nations qui habitent l'intérieur uu nouveau continent, il me 

p a r a î t que M . P. p r é t e n d et a f f i rme, sans aucun fondement, qu'en g é n é r a l tous les 

A m é r i c a i n s , quoique l ége r s et agiles à la course, é t a i e n t d e s t i t u é s de force, qu ' i ls 

succombaient sous le moindre fardeau, que l ' h u m i d i t é de leur const i tu t ion est 

cause qu ' i l s n 'ont po in t de barbe, et qu' i ls ne sont chauves que parce qu'i ls 

ont le t e m p é r a m e n t , f r o i d (page 42) ; et plus l o i n i l d i t que c'est parce que les 

A m é r i c a i n s n 'on t po in t de barbe qu ' i l s on t , comme les femmes, de longues 

chevelures; qu 'on n'a pas v u u n seul A m é r i c a i n à cheveux c r é p u s ou b o u c l é s ; 

qu ' i ls ne grisonnent presque jamais , et ne perdent leurs cheveux à aucun âge 

(page 60), tandis q u ' i l v i en t d'avancer (page 42) que l ' h u m i d i t é de leur t em

p é r a m e n t les rend chauves, tandis q u ' i l ne devait pas ignorer quo les C a r a ï b e s , 
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les Iroquois , les Hurons, les Floridiens, les Mexicains, les Tlascal tèques , les 
P é r u v i e n s , etc., é ta ient des hommes nerveux, robustes, et m ê m e plus coura

geux que l ' infér ior i té de leurs armes à celles des E u r o p é e n s ne semblait le per
mettre. 

Le m ê m e auteur donne u n tableau généalogique des généra t ions mêlées des E u 
ropéens et des Amér i ca ins , qu i , comme celui du mé lange des Nègres et des blancs, 
demanderait caution, et suppose au moins des garants que M . P. ne cite pas. I l d i t : 

« 1° D'une femme européenne et d 'un sauvage de la Guyane naissent des mé t i s , 
deux quarts de chaque espèce ; ils sont basanés , et les garçons de cette p r emiè re 
combinaison ont de la barbe, quoique le père amér i ca in soit imberbe: l 'hybride 
t ient donc cette s ingu la r i t é du sang de sa m è r e seule. 

» 2° D'une femme européenne et d 'un mét i s provient l 'espèce quarteronne ; elle 
est moins b a s a n é e , parce q u ' i l n 'y a qu 'un quart de l 'Amér ica in dans cette g é 
n é r a t i o n . 

» 3° D'une femme européenne et d'un quarteron ou quart d'homme vient l 'espèce 
octavone, qui a une h u i t i è m e partie du sang amér i ca in ; elle est t rès- fa ib lement 
hâ lée , mais assez pour être reconnue d'avec les vér i tables hommes blancs de nos 
climats, quoiqu'elle jouisse des m ê m e s pr ivi lèges en conséquence d'une bulle du 
pape Clément X L 

» 4° D'une femme eu ropéenne et de l 'octavon m â l e sort l 'espèce que les Espagnols 
nomment puchuella ; elle est totalement blanche, et l ' on ne peut pas la discerner 
d'avec les E u r o p é e n s . Cette q u a t r i è m e race, qu i est la race parfaite, a les yeux bleus 
ou bruns, les cheveux blonds ou noirs, selon qu'ils ont été de l 'une ou de l'autre 
couleur dans les quatre mère s qu i ont servi dans cette f i l i a t i on . » 

J'avoue que je n 'ai pas assez de connaissance pour pouvoir confirmer ou inf i rmer 
ces faits, dont je douterais moins si cet auteur n'en eût pas avancé u n t r è s -g r and 
nombre d'autres qu i se trouvent d é m e n t i s , ou directement opposés aux choses les 
plus connues et les mieux cons ta tées . Je ne prendrai la peine de citer i c i que les 
monuments des Mexicains et des P é r u v i e n s , dont i l nie l'existence, et dont n é a n 
moins les vestiges existent encore et d é m o n t r e n t la grandeur et le génie de ces 

peuples, qu ' i l traite comme des ê t res stupides, dégénérés de l 'espèce humaine, tant 
pour le corps que pour l'entendement. I l pa ra î t que M . P. a vou lu rapporter à cette 
opinion tous les faits ; i l les choisit dans cette vue. Je suis fâché qu 'un homme de 
m é r i t e , et qu i d'ailleurs pa ra î t ê t re ins t ru i t , se soit l ivré à cet excès de par t ia l i té 

dans ses jugements, et qu ' i l les appuie sur des faits équ ivoques . N 'a- t - i l pas le plus 
grand tort de b l âmer aigrement les voyageurs et les naturalistes q u i ont pu avancer 
quelques faits suspects, puisque l u i - m ê m e en donne beaucoup qu i sont plus que 
suspects? I l admet et avance ces faits dès qu'i ls peuvent favoriser son opinion ; i l 

veut qu'on le croie sur sa parole et sans citer des garants : par exemple, sur ces 
grenouilles qu i beuglent, d i t - i l , comme des veaux ; sur la chair de l'iguane, qui 
donne le m a l vénér ien à ceux qu i la mangent ; sur le f r o i d glacial de la terre à u n 

ou deux pieds de profondeur, etc. I l p r é t e n d que les A m é r i c a i n s en géné ra l sont 



V A R I É T É S DANS L ' E S P È C E H U M A I N E . 493 

des hommes d é g é n é r é s ; q u ' i l n'e,st pas a i sé de concevoir que des ê t res au sor t i r de 

leur c r é a t i o n puissent ê t r e dans u n é t a t de d é c r é p i t u d e ou de c a d u c i t é , et que c'est 

l à l ' é ta t des A m é r i c a i n s ; q u ' i l n ' y a point de coquilles n i d'autres déb r i s de la mer 

sur les hautes montagnes, n i m ê m e sur celles de moyenne hauteur ; q u ' i l n 'y avait 

po in t de b œ u f s en A m é r i q u e avant sa d é c o u v e r t e ; q u ' i l n 'y a que ceux q u i n 'ont 

pas assez ré f l éch i sur la cons t i tu t ion d u c l imat de l ' A m é r i q u e q u i ont c ru qu 'on 

pouvai t regarder comme t r è s - n o u v e a u x les peuples de ce continent ; qu'au delà d u 

q u a t r e - v i n g t i è m e d e g r é de la t i tude des ê t res c o n s t i t u é s comme nous ne sauraient 

respirer pendant les douze mois de T a n n é e , à cause de la d e n s i t é de l ' a t m o s p h è r e ; 

que les Patagons sont d'une ta i l l e pareille à celle des E u r o p é e n s , etc. Mais i l est 

i nu t i l e de faire u n plus l o n g d é n o m b r e m e n t de tous les faits faux ou suspects que 

cet auteur s'est permis d'avancer avec une confiance q u i indisposera tout lecteur 

a m i de la v é r i t é . 

L ' imper fec t ion de nature q u ' i l reproche gratui tement à l ' A m é r i q u e en g é n é r a l 

ne do i t porter que sur les animaux de la partie m é r i d i o n a l e de ce continent, les

quels se sont t r o u v é s b ien plus petits et t ou t d i f f é r en t s de ceux des parties m é r i 

dionales de l 'ancien cont inent . 
« E t cette imper fec t ion , comme le d i t t r è s - b i e n le jud ic ieux et é l o q u e n t auteur 

de Y Histoire des deux Indes, ne prouve pas la n o u v e a u t é de cet h é m i s p h è r e , mais sa 

renaissance ; i l a d û ê t r e p e u p l é dans le m ê m e temps que l 'ancien, mais i l a p u ê t r e 

s u b m e r g é plus t a rd . Les ossements d ' é l é p h a n t s , de r h i n o c é r o s , que Ton trouve en 
A m é r i q u e , prouvent que ces an imaux y ont autrefois h a b i t é . » 

I l est v r a i q u ' i l y a quelques c o n t r é e s de l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e , surtout dans 

les parties basses d u cont inent , telles que la Guyane, l 'Amazone, les terres basses 

de l ' i s thme, etc., o ù les naturels d u pays paraissent ê t r e moins robustes que les 

E u r o p é e n s : mais c'est par des causes locales et p a r t i c u l i è r e s . A C a r t h a g è n e , les 

habitants, soit indiens, soit é t r a n g e r s , v ivent , pour ainsi dire , dans u n ba in chaud 

pendant six mois de l 'é té ; une t ranspi ra t ion t rop for te et continuelle leur donne 

la couleur p â l e et l i v i d e des malades. Leurs mouvements se ressentent de la m o l 

lesse d u c l imat q u i r e l â c h e les fibres. On s'en a p e r ç o i t m ê m e par les paroles q u i 

sortent de leur bouche à vo ix basse et par de longs et f r é q u e n t s intervalles. Dans 

la part ie de l ' A m é r i q u e s i t uée sur les bords de l 'Amazone et du Napo, les femmes 

ne sont pas f é c o n d e s , et leur s té r i l i t é augmente lorsqu 'on les fa i t changer de c l i 

mat ; elles se f o n t n é a n m o i n s avorter assez souvent. Les hommes sont faibles et se 

baignent t rop f r é q u e m m e n t pour pouvoir a c q u é r i r des forces. Le c l imat n'est pas 

sain, et les maladies contagieuses y sont f r é q u e n t e s . Mais on doi t regarder ces 

exemples comme des exceptions, ou, pour mieux d i re , des d i f fé rences communes 

aux deux cont inents ; car, dans l 'ancien, les hommes des montagnes et des con

t rées é levées sont sensiblement plus for ts que les habitants des cô tes et des autres 

terres basses. E n g é n é r a l , tous les habitants de l ' A m é r i q u e septentrionale et ceux 

des terres é levées dans la partie m é r i d i o n a l e , telles que le Nouveau-Mexique, le 

P é r o u , le C h i l i , etc., é t a i e n t des hommes p e u t - ê t r e moins agissants, mais aussi 



496 DE L'HOMME. 

robustes que les E u r o p é e n s . Nous savons par un témoignage respectable, par le 
célèbre F rank l in , qu'en v ing t -hu i t ans la population, sans secours é t rangers , s'est 
doublée à Philadelphie. J'ai donc bien de la peine à me rendre à une espèce d ' im
putat ion que M . K a l m fai t à cette heureuse cont rée : i l d i t qu ' à Philadelphie on 
croirai t que les hommes n 'y sont pas de la m ê m e nature que les E u r o p é e n s . 

« Selon l u i , leur corps et leur raison sont bien plus tôt formés ; aussi vieillissent-
i ls de meilleure heure. I l n'est pas rare d'y voir des enfants r épondre avec tout le 
bon sens d'un âge m û r ; mais i l ne l'est pas moins d'y trouver des vieillards octo
génai res . Cette de rn iè re observation ne porte que sur les colons ; car les anciens 
habitants parviennent à une ex t rême vieillesse, beaucoup moins pourtant depuis 
qu'ils boivent des liqueurs fortes. Les Européens y dégénèren t sensiblement. Dans 
la de rn iè re guerre, l 'on observa que les enfants des E u r o p é e n s nés en Amér ique 
n ' é t a i en t pas en état de supporter les fatigues de la guerre et le changement de 
cl imat comme ceux qui avaient été élevés en Europe. Dès l 'âge de trente ans les 
femmes cessent d'y être fécondes . » 

Dans un pays où les E u r o p é e n s mul t ip l ient si promptement, où la vie des natu
rels du pays est plus longue qu'ailleurs, i l n'est guère possible que les hommes 
dégénèren t , et je crains que cette observation de M. K a l m ne soit aussi mal fondée 
que celle de ces serpents qui , selon l u i , enchantent les écureui ls et les obligent par 
la force du charme de venir tomber dans leur gueule. 

On n'a t r o u v é que des hommes forts et robustes en Canada et dans toutes les 
autres cont rées de l 'Amér ique septentrionale : toutes les relations sont d'accord 
sur cela. Les Californiens, qu i ont été découver t s les derniers, sont bien faits et 
fo r t robustes ; i ls sont plus basanés que les Mexicains, quoique sous un climat plus 
t e m p é r é : mais cette différence provient de ce que les côtes de Californie sont plus 
basses que les parties montagneuses du Mexique, où les habitants ont d'ailleurs 
toutes les commodi t é s de la vie qu i manquent aux Californiens. 

A u nord de la presqu ' î le de Californie s 'é tendent de vastes terres découvertes 
par Drake en 1578, auxquelles i l a d o n n é le nom de Nouvelle-Albion ; et au delà deS 
terres découver tes par Drake, d'autres terres dans le m ê m e continent, dont les 

côtes ont été vues par Mart in d 'Aguilar en 1603. Cette rég ion a été reconnue depuis 
en plusieurs endroits des côtes du 40° degré de latitude jusqu'au 6o e, c 'es t -à-dire à 
la m ê m e hauteur que les terres du Kamtschatka, par les capitaines Tschir ikow et 

Behring. Ces voyageurs russes ont découver t plusieurs terres qu i s'avancent au 
delà, vers la partie de l 'Amér ique qui nous est encore t rès-peu connue, M. Krache-
n i n n i k o w , professeur à Pé t e r sbou rg , dans sa description du Kamtschatka, i m p r i 
m é e en 1749, rapporte les faits suivants : 

« Les habitants de la partie de l 'Amér ique la plus voisine du Kamtschatka sont 
aussi sauvages que les Koriaques ou les Tsuktschi. Leur stature est avantageuse : 

ils ont les épaules larges et rondes, les cheveux longs et noirs, les yeux aussi noirs 
que le jais, h s lèvres grosses, la barbe faible et le cou court. Leurs culottes et leurs 

bottes, qu'i ls font de peaux de veaux marins, et leurs chapeaux faits de plantes, 
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plies en fo rme de parasols, ressemblent beaucoup à ceux des Kamtschadales. Us 

•vivent comme eux de poisson, de veaux mar ins et d'herbes douces, qu ' i ls p r é p a 

ren t de m ê m e . Us fon t s é c h e r l ' écorce tendre d u peuplier et du p i n , qu i leur sert de 

n o u r r i t u r e dans les cas de néces s i t é : ces m ô m e s usages sont connus, non-seule

men t au Kamtschatka, mais aussi dans toute la Sibér ie et la Russie j u s q u ' à Via tka . 

Mais les l iqueurs spiritueuses et le tabac ne sont poin t connus dans cette partie 

nord-ouest de l ' A m é r i q u e , preuve certaine que les habitants n 'ont point eu p r é c é 

demment de communica t ion avec les E u r o p é e n s . V o i c i , ajoute M . Krachen inn ikow, 

les ressemblances qu 'on a r e m a r q u é e s entre les Kamtschadales et les A m é 
r icains : 

» 1° Les A m é r i c a i n s ressemblent aux Kamtschadales par la figure. 

» 2° I l s mangent de l 'herbe douce de la m ê m e m a n i è r e que les Kamtschadales, 

chose qu 'on n'a po in t r e m a r q u é e ai l leurs. 

» 3° Us se servent de la m ê m e machine de bois pour a l lumer d u feu . 

» 4° On a plusieurs mot i f s pour imaginer qu ' i l s se servent de haches faites de 

pierres ou d'os ; et ce n'est pas sans fondement que Steller imagine qu ' i ls avaient 

autrefois communica t i on avec le peuple du Kamtschatka. 

» 5° Leurs habits et leurs chapeaux ne d i f f è r en t aucunement de ceux des K a m t 
schadales. 

» 6° Us te ignent les peaux avec le j u s de l 'aune, a ins i que cela est d'usage au 
* Kamtscha tka . 

» 7° Us por ten t pour armes u n arc et des flèches ; on ne peut pas dire comment 
l 'arc est f a i t , car jamais on n 'en a v u ; mais les flèches sont longues et b ien polies, 

ce q u i f a i t croire qu' i ls se servent d 'out i ls de fer. (Nota. Ceci p a r a î t ê t r e en contra

d i c t i on avec l ' a r t ic le 4.) 
» 8° Ces A m é r i c a i n s se servent de canots faits de peaux, comme les K o r i a k i et 

Tsuk t sch i , q u i ont quatorze pieds de long sur deux de haut : les peaux sont de 

chiens mar ins , teintes d'une couleur rouge. Us se servent d'une seule rame, avec 

laquelle i ls v o n t avec tan t de vitesse que les vents contraires ne les a r r ê t e n t g u è r e , 

m ê m e quand la mer est a g i t é e . Leurs canots sont si l ége rs qu' i ls les portent d'une 

seule m a i n . 
» 9° Quand les A m é r i c a i n s voient sur les côtes des gens qu' i ls ne connaissent 

po in t , i l s rament vers eux et f o n t u n grand discours : mais on ignore si c'est que l 

que charme ou une c é r é m o n i e p a r t i c u l i è r e us i t ée pa rmi eux à la r écep t ion des 

é t r a n g e r s ; car l ' u n et l 'autre usage se t rouvent aussi chez les Kur i les . Avan t de 

s'approcher i ls se peignent le visage avec d u crayon noir , et se bouchent les na

rines avec quelques herbes. Quand i ls ont quelque é t r a n g e r p a r m i eux, i ls parais

sent affables et veulent converser avec l u i sans d é t o u r n e r les yeux de dessus les 

siens. I l s le t ra i ten t avec beaucoup de soumission et l u i ^ r é s c n t e n t du gras de ba

leine et d u p l o m b no i r avec lequel i ls se barboui l lent le visage, sans doute pnree 

qu ' i ls croient que ces choses sont aussi a g r é a b l e s aux é t r a n g e r s q u ' à e u x - m ê m e s . » 

J'ai c r a devoir rapporter i c i tout ce qu i est parvenu à ma connaissance de ces 
v . 63 
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peuples septentrionaux de la partie occidentale du nord de l 'Amérique, ' mais j ' i m a 
gine que les voyageurs russes, q u i ont découver t ces terres en arrivant par les 
mers au delà du Kamtschatka, ont d o n n é des descriptions plus précises de cette 
con t rée , à laquelle i l semble qu'on pourrait éga lement arriver par l'autre côté, 
c ' e s t -à -d i re par la baie d'Hudson ou par celle de Baffin. Cette voie a cependant é té 
vainement t en tée par la plupart des nations c o m m e r ç a n t e s , et surtout par les A n 
glais et les Danois ; et i l est à p r é s u m e r que ce sera par l 'orient qu'on achèvera la 
découver te de l'occident, soit en partant du Kamtschatka, soit en remontant du 
Japon ou des îles des Larrons vers le nord et le nord-est : car l 'on peut p r é s u m e r , 
par plusieurs raisons que j ' a i r appor t ées ailleurs, que les deux continents sont 
contigus, ou du moins t r è s -vo i s ins , vers le nord à l 'orient de l'Asie. 

Je n'ajouterai r ien à ce que j ' a i d i t des Esquimaux, nom sous lequel on com
prend tous les sauvages qu i se trouvent depuis la terre de Labrador jusqu'au nord 
de l ' A m é r i q u e , et dont les terres se joignent probablement à celles du Groenland. 

On a reconnu que les Esquimaux ne d i f fè rent en r ien des Groenlandais; et je ne 

doute pas, d i t M . P., que lec Danois, en s'approchant davantage du pôle , ne s'a
perçoivent u n jou r que les Esquimaux et les Groenlandais communiquent ensemble. 
Ce m ê m e auteur p r é s u m e que les Amér i ca ins occupaient le Groenland avant 
l ' année 700 de notre ère , et i l appuie sa conjecture sur ce que les Islandais et les 
Norwég iens t rouvè ren t , dès le h u i t i è m e siècle, dans le Groenland des habitants 
qu'ils n o m m è r e n t Skralins. Ceci me pa ra î t prouver seulement que le Groenland a 

toujours é té peup lé , et qu ' i l avait , comme toutes les autres cont rées de la terre, 
ses propres habitants, dont l 'espèce ou la race se trouve semblable aux Esquimaux, 
aux Lapons, aux Samoïèdes et aux Koriaques, parce que tous ces peuples sont 
sous la m ê m e zone et que tous en ont reçu les m ê m e s impressions. La seule chose 
s ingul ière qu ' i l y ait par rapport au Groenland, c'est, comme je l ' a i déjà observé, 
que cette partie de la terre ayant été connue i l y a bien des siècles, et m ê m e ha
bi tée par des colonies de Norwége du côté oriental , qu i est le plus vois in de l 'Eu 
rope, cette m ê m e côte est au jourd 'hui perdue pour nous, inabordable par les 
glaces; et quand le Groenland a été une seconde fois découver t dans des temps 
plus modernes, cette seconde découver te s'est faite par la côte d'occident qu i fai t 
face à l 'Amér ique , et qu i est la seule que nos vaisseaux f r é q u e n t e n t au jourd 'hu i . 

Si nous passons de ces habitants des terres arctiques à ceux qu i , dans l 'autre h é 

m i s p h è r e , sont les moins éloignés du cercle antarctique, nous trouverons que, 
sous la latitude de 50 à bb degrés , les voyageurs disent que le f r o i d est aussi grand 
et les hommes encore plus misérab les que les Groenlandais ou les Lapons, qu i 
n é a n m o i n s sont de v ing t degrés , c ' e s t -à -d i re de 600 lieues, plus p rès de leur pôle. 

« Les habitants de la Terre-de-Feu, di t M . Cook, logent dans des cabanes faites 
g ross iè rement avec des pieux p l an t é s en terre, inc l inés les uns vers les autres par 
leurs sommets, et formant une espèce de cône semblable à nos ruches. Elles sont 
recouvertes du côté du vent par quelques branchages et par une espèce de fo in : 

d u côté sous le vent i l y a une ouverture d'environ la h u i t i è m e partie du cercle, et 
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q u i sert de porte et de c h e m i n é e . . . U n peu de f o i n r é p a n d u à terre sert tou t à la 

fois de s ièges et de l i t s . Tous leurs meubles consistent en u n panier à porter à l a 

m a i n , u n sao pendant sur l eur dos, et l a vessie de quelque an imal pour contenir 
de l 'eau. 

» Us sont d'une couleur approchant de la rou i l l e de fer m ê l é e avec de l ' hu i le : 

i l s on t de longs cheveux noi rs . Les hommes sont gros et m a l f a i t s ; leur stature 

est de c inq pieds h u i t à d ix pouces. Les femmes sont plus petites, et ne passent 

g u è r e c i n q pieds : toute leur parure consiste dans une peau de guanaque ( l ama) , 

ou de veau m a r i n , j e t é e sur les é p a u l e s dans le m ê m e é ta t où elle a é té t i r ée de 

dessus l ' an imal , u n morceau de la m ê m e peau q u i leur enveloppe les pieds et q u i 

se ferme comme une bourse au-dessus de l a chevil le, et u n pet i t tabl ier q u i t i en t 

l i e u aux femmes de la feuille de figuier. Les hommes por tent leur manteau ouvert ; 

les femmes le l i en t au tour de la ceinture avec une courroie : mais quoiqu'elles 

soient à peu p r è s nues, elles ont u n grand dés i r de p a r a î t r e belles. Elles peignent 

leur visage, les parties voisines des yeux, c o m m u n é m e n t enblanc, etle resteenlignes 

hor izontales rouges et noires ; mais tous les visages sont peints d i f f é r e m m e n t . 

» Les hommes et les femmes portent des bracelets de grains, tels qu ' i ls peuvent 

les faire avec de petites coquilles et des os : les femmes en ont u n au poignet et au 

bas de la jambe, les hommes au poignet seulement. 

» I l p a r a î t qu ' i l s se nourrissent de coquillages : leurs côtes sont n é a n m o i n s abon

dantes en veaux mar ins ; mais i l s n ' on t po in t d ' ins t rument pour les prendre. 

Leurs armes consistent en u n are et des f l èches q u i sont d 'un bois b ien p o l i , et 

d o n t la pointe est de ca i l lou . 

» Ce peuple p a r a î t ê t r e errant , car auparavant o n avait v u des huttes abandon

n é e s ; et d 'ai l leurs, les coquillages é t a n t une fois é p u i s é s dans u n endroit de la 

c ô t e , i ls sont ob l igés d'aller s ' é t ab l i r ailleurs : de plus, i ls n 'on t n i bateaux, n i ca

nots, n i r i e n de semblable. E n t ou t ces hommes sont les plus m i s é r a b l e s et les 

plus stupides des c r é a t u r e s humaines ; l eur c l imat est si f r o i d que deux E u r o p é e n s 

y ont p é r i au m i l i e u de l ' é t é . » 
On v o i t , par ce r é c i t , q u ' i l f a i t b ien f r o i d dans cette Terre-de-Feu, q u i n 'a é t é 

a ins i a p p e l é e que par quelques volcans qu 'on y a vus de l o i n . On sait d 'ail leurs 

que l ' o n t rouve des glaces dans ces mers australes dès le 47 e d e g r é en quelques 

endroits ; et en g é n é r a l on ne peut g u è r e douter que l ' h é m i s p h è r e austral ne soit 

p lus f r o i d que le b o r é a l , parce que le soleil y f a i t u n peu moins de s é j o u r , et aussi 

parce que cet h é m i s p h è r e austral est c o m p o s é de beaucoup plus d'eau que de terre, 

tandis que notre h é m i s p h è r e b o r é a l p r é s e n t e plus de terre que d'eau. Quoi q u ' i l en 

soit, ces hommes de l a Terre-de-Feu, o ù l ' on p r é t e n d que le f r o i d est si grand et 

où i l s v i v e n t plus m i s é r a b l e m e n t qu'en aucun l i eu d u monde, n 'on t pas perdu 

pour cela les dimensions d u corps ; et comme i ls n 'on t d'autres voisins que les 

Patagons, lesquels, d é d u c t i o n fai te de toutes les e x a g é r a t i o n s , sont les plus grands 

de tous les hommes connus, on doi t p r é s u m e r que ce f r o i d d u cont inent austral a 

é té e x a g é r é , puisque ses impressions sur l ' e spèce humaine ne se sont pas m a r q u é e s . 
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Nous avons avons v u , par les observations citées p r écédemmen t , que dans la 
Nouvelle-Zemble, qui est de 20 degrés plus voisine du pôle arctique que la Terre-
de-Feu ne l'est de l 'antarctique; nous avons v u , dis-je, que ce n'est pas la rigueur 
d u f ro id , mais l ' humid i t é malsaine des brouillards qu i fai t pér i r les hommes : i l en 
doit ê t re de m ê m e et à plus forte raison dans les terres env i ronnées des mers aus
trales, où la brume semble voiler l 'air dans toutes les saisons et le rendre encore 
plus malsain que f r o i d ; cela me para î t p rouvé par le seul fai t de la diff érence des 

v ê t e m e n t s . Les Lapons, les Groenlendais, les Samoïèdes et tous les hommes 
des cont rées vraiment froides à l 'excès, se couvrent tout le corps de fourrures, 
tandis que les habitants de la Terre-de-Feu et de celles du dét ro i t de Magellan 
vont presque nus et avec une simple couverture sur les épaules . Le f r o i d n 'y est 
donc pas aussi grand que dans les terres arctiques ; mais l ' humid i t é de l 'a i r doit y 
ê t re plus grande, et c'est t r è s - p r o b a b l e m e n t cette h u m i d i t é q u i a fa i t pér ir , m ê m e 

en é té , les deux E u r o p é e n s dont parle M . Cook. 

INSULAIRES DE LA MER DU SUD. 

A l'égard des peuplades qui se sont trouvées dans toutes les îles nouvellement 
découver tes dans la mer du Sud et sur les terres du continent austral, nous rap
porterons simplement ce qu'en ont d i t les voyageurs, dont le réci t semble nous dé 
montrer que les hommes de nos antipodes sont, comme les Amér ica ins , tout 
aussi robustes que nous, et qu'on ne doi t pas plus les accuser les uns que les au

tres d'avoir dégénéré . 
Dans les îles de la mer Pacifique, s i tuées à 14 degrés b minutes latitude sud et 

145 degrés 4 minutes de longitude ouest du m é r i d i e n de Londres, le commodore 
Byron d i t avoir t r o u v é des hommes a r m é s de piques de seize pieds au moins de lon
gueur, qu'ils agitaient d'un air m e n a ç a n t . Ces hommes sont d'une couleur basanée , 
b ien p ropo r t i onnés dans leur tail le, et paraissent jo indre à u n air de vigueur une 
grande agili té : je ne sache pas, dit ce voyageur, avoir v u des hommes si légers à 
la course. Dans plusieurs autres îles de cette m ê m e mer, et pa r t i cu l i è r emen t dans 
dans celles qu ' i l a n o m m é e s îles du Prince de Galles, s i tuées à 15 degrés latitude 
sud et 151 degrés 53 minutes longitude ouest, et dans une autre à laquelle son 
équipage donna le nom d'île Byron, s i tuée à 18 degrés 18 minutes latitude sud et 

173 degrés 46 m i n u tes de longitude, ce voyageur trouva des peuplades nombreuses : 
« Ces insulaires, d i t - i l , sont d'une tail le avantageuse, bien pris et p ropor t ionnés 
dans tous leurs membres ; leur teint est b r o n z é , mais clair ; les traits de leur v i 
sage n'ont r ien de désagréable ; on y remarque u n m é l a n g e d ' in t rép id i té et d'en

jouement dont on est f r appé : leurs cheveux, qu'i ls laissent c ro î t r e , sont noirs; on 
en voi t qu i portent de longues barbes, d'autres qu i n 'ont que des moustaches, et 
d'autres u n seul petit bouquet à la pointe du menton. » 

Dans plusieurs autres îles toutes s i tuées au delà de l ' équa t eu r , dans cette m ê m e 
mer, le capitaine Carteret di t avoir t rouvé des hommes en t r è s - g r a n d nombre, les 
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uns dans des espèces de villages fo r t i f i é s de parapets de pierre, les autres en pleine 

campagne, mais tous a r m é s d'arcs, de flèches ou de lances et de massues, tous t r è s -

v igoureux et f o r t agiles ; ces hommes von t nus oupresquenus, et i l assure avoir ob

se rvé dans plusieurs de ces î les , et no tamment dans celles q u i se t rouvent à 11 deg ré s 
10 minutes la t i tude sud et 164 d e g r é s 43 minutes de longi tude, que les naturels d u 

pays ont la t ê t e l a i n e u s e comme celle d e s N è g r e s , mais qu'i ls sont moins noirs queles 

N è g r e s de G u i n é e . I l d i t q u ' i l en est de m ê m e des habitants de l 'île d 'Egmont, q u i 

est à 10 d e g r é s 40 minutes la t i tude sud et 160 deg ré s 49 minutes de longi tude ; et 

encore de ceux q u i se t rouvent dans les î les d é c o u v e r t e s par Abe l Tasman, les

quelles sont s i tuées à 4 d e g r é s 36 minutes la t i tude sud et 154 degrés 17 minutes 

de longi tude. Elles sont, d i t Carteret, remplies d'habitants noirs q u i ont la t ê te 

laineuse comme les Nègres d 'Af r ique . Dans les terres de la Nouvelle-Bretagne i l 

t rouva de m ê m e que les naturels du pays ont de la laine à la t ê te comme les N è 

gres, mais qu ' i ls n 'en ont n i le nez plat n i les grosses l èv res . Ces derniers, qu i pa

raissent ê t r e de la m ê m e race que ceux des î les p r é c é d e n t e s , poudrent leurs che

veux de blanc et m ê m e leur barbe. J 'ai r e m a r q u é que cet usage de la poudre 

blanche sur les cheveux se t rouve chez les Papous, q u i sont aussi des Nègres assez 

voisins de ceux de la Nouvelle-Bretagne. Cette espèce d'hommes noirs à t ê t e l a i 

neuse semble se t rouver dans toutes les î les et terres basses entre l ' é q u a t e u r et le 

t ropique, dans la mer d u Sud. N é a n m o i n s , dans quelques-unes de ces î les , on 

t rouve des hommes q u i n 'ont plus de laine sur la t ê t e et q u i sont couleur de c u i 

vre , c ' e s t - à -d i re p l u t ô t rouges que noirs , avec peu de barbe et de grands et longs 

cheveux noi rs : ceux-c i ne sont pas e n t i è r e m e n t nus comme les autres dont nous 

avons p a r l é , i l s portent une natte en fo rme de ceinture; et quoique les î les qu ' i ls 
habi tent soient plus voisines de l ' é q u a t e u r , i l p a r a î t que la chaleur n ' y est pas 

aussi grande que dans toutes les terres où les hommes sont absolument nus, et o ù 

i l s ont en m ê m e temps de la laine au l ieu de cheveux. 
« Les insulaires d 'Ota ï t i ( d i t Samuel W a l l i s ) sont grands, b ien fai ts , agiles, d is

pos et d'une figure a g r é a b l e . L a ta i l le des hommes est, en géné ra l , de c inq pieds 

sept pouces à c inq pieds dix pouces ; celle des femmes est de c inq pieds six pouces. 

L e te in t des hommes est b a s a n é : leurs cheveux sont noirs ordinairement , et 

quelquefois bruns , roux ou blonds ; ce q u i est digne de remarque, parce que les 

cheveux de tous les naturels de l 'Asie m é r i d i o n a l e , de l ' A f r i q u e et de l ' A m é r i q u e , 

sont noi rs : les enfants des deux sexes les ont ordinairement blonds. Toutes les 

femmes sont jol ies , et quelques-unes d'une t r è s - g r a n d e b e a u t é , Ces insulaires ne 
paraissent pas regarder la continence comme une ver tu , puisque leurs femmes v e n 

dent leurs faveurs l i b remen t en publ ic . Leurs pè re s , leurs f r è r e s , les amenaient 

souvent e u x - m ê m e s . I l s connaissaient le p r ix de la b e a u t é ; car la grandeur des 

clous qu ' on demandait pour la jouissance d'une femme é ta i t tou jours p ropor t ion 

n é e à ses charmes. L 'hab i l l ement des hommes et des femmes est f a i t d'une espèce 
d ' é to f f e blanche q u i ressemble beaucoup au gros papier de la Chine ; elle est f a b r i 

q u é e comme le papier avec le liber ou écorce i n t é r i e u r e des arbres, qu'on a mise 
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en macé ra t ion (1). Les plumes, les fleurs, les coquillages et les perles, font partie 
de leurs ornements : ce sont les femmes surtout qu i portent les perles. C'est 
u n usage reçu pour les hommes et pour les femmes de se peindre les fesses et le 
der r iè re des cuisses avec des lignes noires t rès-ser rées , et qu i représen ten t diffé

rentes figures. Les ga rçons et les filles au-dessous de douze ans ne portent point 

ces marques. 
» I l s se nourrissent de cochons, de volailles, de chiens et de poissons qu'ils font 

cuire ; de fruits à pain, de bananes, d'ignames, et d 'un autre f r u i t aigre qu i n'est 
pas bon par l u i - m ê m e , mais qui donne u n goût for t agréable au fruit à pain gri l lé , 
avec lequel ils le mangent souvent. I l y a beaucoup de rats dans l 'île, mais on n ë 
leur en a point v u manger. I ls ont des filets pour la pêche . Les coquilles leur ser
vent de couteaux. I ls n 'ont point de vases n i poteries q u i ail lent au feu. I l para î t 

qu'ils n 'ont point d'autre boisson que de l'eau. » 
M . de Bougainville nous a d o n n é des connaissances encore plus exactes sur ces 

habitants de l'île d 'Otaït i . I l para î t , par tout ce qu'en d i t ce célèbre voyageur, que 
les Taï t iens parviennent à une grande vieillesse sans aucune i n c o m m o d i t é et sans 

perdre la finesse de leurs sens. 
« Le poisson et les végé taux , d i t - i l , sont leurs principales nourritures ; i ls man

gent rarement de la viande : les enfants et les jeunes filles n'en mangent jamais. 
I l s ne boivent que de l'eau, l'odeur du v i n et de l'eau-de-vie leur donne de la r é 
pugnance ; i ls en t é m o i g n e n t aussi pour le tabac, pour les épiceries et pour toutes 

les choses fortes. 
» Le peuple de Taï t i est composé de deux races d'hommes t rès -d i f fé ren tes , qu i 

cependant ont la m ê m e langue, les m ê m e s m œ u r s , et qu i paraissent se mê le r en
semble sans distinction. La p r e m i è r e , et c'est la plus nombreuse, produit des hom
mes de la plus grande ta i l l e ; i l est ordinaire d'en vo i r de six pieds et plus; ils sont 
bien faits et bien p ropo r t i onnés . Rien ne distingue leurs traits de ceux des Euro
p é e n s ; et s'ils é ta ient vê tus , s'ils vivaient moins à l 'air et au grand soleil, i ls seraient 

aussi blancs que nous : en généra l leurs cheveux sont noirs. 
» La seconde race est d'une tai l le médiocre , avec les cheveux c répus et durs 

comme du c r in , la couleur et les traits peu d i f fé ren ts de ceux des m u l â t r e s . Les 

uns et les autres se laissent croî t re la partie in fé r ieure de la barbe, mais ils ont tous 
les moustaches et le haut des joues rasées : i ls laissent aussi toute leur longueur 
aux ongles, excepté à celui du doigt du mi l i eu de la ma in droite. I l s ont l 'habitude 
de s'oindre les cheveux ainsi que la barbe avec de l 'hui le de coco. La plupart vont 

nus sans autre vê t emen t qu'une ceinture q u i leur couvre les parties naturelles; 
cependant les principaux s'enveloppent ordinairement dans une grande pièce d 'é 
toffe qu'ils laissent tomber jusqu'aux genoux : c'est aussi le seul habillement des 

femmes; comme elles ne vont jamais au soleil sans ê t re couvertes, et qu 'un petit 

chapeau de canne garni de fleurs dé fend leur visage de ses rayons, elles sont beau-

(1) On peut voir au Cabinet du roi une toilette entière d'une femme d'Otaïti. 
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coup plus blanches que les hommes : elles ont les trai ts assez dé l i ca t s ; mais ce q u i 

les dist ingue, c'est l a b e a u t é de leur ta i l le et les contours de leur corps, q u i ne sont 

pas d é f o r m é s comme en Europe par quinze ans de l a tor ture du ma i l l o t et des 
corps. 

» A u reste, tandis qu'en Europe les femmes se peignent en rouge les joues, celles 

de T a ï t i se peignent d ' un bleu f o n c é les reins et les fesses : c'est une parure et en 

m ê m e temps une marque de d is t inc t ion . Les hommes ainsi que les femmes ont les 

oreilles pe rcées pour porter des perles ou des fleurs de toute e spèce ; i ls sont de l a 

plus grande p r o p r e t é , et se baignent sans cesse. Leur unique passion est l ' amour ; 
le g rand nombre de femmes est le seul luxe des riches. » 

V o i c i maintenant l ' ext ra i t de la descript ion que le capitaine Cook donne de cette 

m ê m e î le d 'Ota ï t i et de ses habi tants ; j ' e n t i re ra i les faits qu 'on doi t a jouter aux 

relations d u capitaine W a l l i s et de M . de Bougainvi l le , et q u i les conf i rment au 
po in t de n 'en pouvoi r douter. 

« L ' î l e d 'Ota ï t i est e n v i r o n n é e par u n récif de rochers de corai l (1) . Les maisons 

n ' y f o r m e n t pas de vi l lages; elles sont r a n g é e s à env i ron cinquante verges les unes 

des autres. Cette î l e , au rappor t d ' un nature l d u pays, peut f o u r n i r six m i l l e sept 
cents combattants. 

» Ces peuples sont d'une ta i l le et d'une stature s u p é r i e u r e à celle des E u r o p é e n s . 
Les hommes sont grands, for ts , b ien m e m b r é s et b ien faits. Les femmes d 'un rang 

d i s t i n g u é sont, en g é n é r a l , au-dessus de la ta i l le moyenne de nos E u r o p é e n n e s : 

mais celles d'une classe i n f é r i e u r e sont au-dessous, et quelques-unes m ê m e sont 

t r è s - p e t i t e s ; ce q u i v ien t p e u t - ê t r e de leur commerce p r é m a t u r é avec les hommes. 

» L e u r te in t na tu re l est u n b r u n clair ou ol ive ; i l est t r è s - f o n c é dans ceux q u i 

sont e x p o s é s à l ' a i r ou au solei l . La peau des femmes d'une classe s u p é r i e u r e est 

dé l i ca te , douce et po l i e ; la fo rme de leur visage est a g r é a b l e , les os des joues ne 

sont pas é l evés . I l s n 'ont po in t les yeux creux n i le f r o n t p r o é m i n e n t , mais en g é 

n é r a l i l s ont le nez u n peu ap la t i ; leurs yeux, et sur tout ceux des femmes, sont 

pleins d'expression, quelquefois é t i n c e l a n t s de feu , ou remplis d'une douce sensi
b i l i t é ; leurs dents sont blanches et éga les , et leur haleine pure. 

» I l s ont les cheveux ordinai rement roides et u n peu rudes. Les hommes portent 

leur barbe de d i f f é r e n t e s m a n i è r e s : cependant i ls en arrachent tou jours une t r è s -

grande part ie , et t iennent le reste t r è s - p r o p r e . Les deux sexes ont aussi la coutume 

d 'ép i le r tous les poils q u i croissent sous les aisselles. Leurs mouvements sont r e m 

plis de v igueur et d'aisance, leur d é m a r c h e ag réab l e , leurs m a n i è r e s nobles et g é 

n é r e u s e s , et l eur conduite entre eux et envers les é t r a n g e r s affable et c iv i le . I l sem

ble qu ' i ls sont d 'un c a r a c t è r e brave, s incè re , sans s o u p ç o n n i perfidie, et sans 

penchant à la vengeance et à la c r u a u t é ; mais i ls sont a d o n n é s au v o l . On a v u 

dans cette î le des personnes dont la peau é ta i t d 'un blanc ma t ; i l s avaient aussi les 

cheveux, la barbe, les sourcils et les cils blancs, les yeux rouges et faibles, la vue 

0) Cette expression, rocher de corail, ne signifie autre chose qu'une roche rougeâtre comme le granité. 
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courte, la peau teigneuse et revê tue d'une espèce de duvet blanc : mais i l pa ra î t que 
ce sont de malheureux individus rendus anomales par maladie. 

» Les f lûtes et les tambours sont leurs seuls instruments. I l s font peu de cas de 
la chas te té ; les hommes offrent aux é t rangers leurs s œ u r s ou leurs filles, par c i v i 
l i té ou en forme de récompense . I ls portent la licence des m œ u r s et de la lubr ic i té 
à u n point que les autres nations dont on a par lé depuis le commencement du 
monde j u s q u ' à p résen t , n'avaient pas encore atteint. 

» Le mariage chez eux n'est qu'une convention entre l 'homme et la femme, 
dont les p rê t res ne se m ê l e n t point . I ls ont adopté la circoncision, sans autre mo
t i f que celui de la p ropre té . Cette opéra t ion à proprement parler, ne doit pas ê t re 
appelée circoncision, parce qu'ils ne font pas au p r épuce une amputation circulaire ; 
i ls le fendent seulement à travers la partie supér ieure , pour empêcher qu ' i l ne se 
recouvre sur le g land; et les p rê t res seuls peuvent faire cette opéra t ion . » 

Selon le m ê m e voyageur, les habitants de l ' île Huaheine, s i tuée à 16 degrés 
43 minutes latitude sud et 150 degrés 52 minutes longitude ouest, ressemblent 
beaucoup aux Otaï t iens pour la f igure, l 'habillement, le langage et toutes les autres 
habitudes. Leurs habitations, ainsi qu 'à Otaï t i , sont composées seulement d'un 
to i t soutenu par des poteaux. Dans cette î le , qu i n'est qu 'à trente lieues d'Otaïti , 
les hommes semblent ê t re plus vigoureux et d'une stature encore plus grande : 
quelques-uns ont j u s q u ' à six pieds de haut et plus ; les femmes y sont t rès - jo l ies . 

Tous ces insulaires se nourrissent de cocos, d'ignames, de volailles, de cochons 
qu i y sont en grand nombre; ils parlent tous la m ê m e langue, et cette langue des 
îles de la mer du Sud s'est é t endue j u s q u ' à la Nouvel le -Zélande . 

HABITANTS DES TERRES AUSTRALES. 

Pour ne rien omettre de ce que Ton connaît sur les terres australes, je crois de
voi r donner i c i par extrait ce qu ' i l y a de plus avéré dans les découver tes des voya
geurs qu i ont successivement reconnu les côtes de ces vastes cont rées , et finir par 
ce qu'en a d i t M. Cook, q u i , l u i seul, a plus fai t de découver tes que tous les nav i 
gateurs qu i l 'ont p récédé . 

I l pa ra î t , par la déc la ra t ion que fit Gonneville en 1503 à l ' ami r au t é , quel 'Austra-
lasie est d ivisée en petits cantons gouve rnés par des rois absolus, q u i se font la 
guerre, et qu i peuvent mettre j u s q u ' à c inq ou six cents hommes en campagne: 

mais Gonneville ne donne n i la lat i tude n i la longitude de cette terre dont i l décri t 
les habitants. 

Par la relation de Fernand de Quiros, on voi t que les Indiens de l'île appelée île 
de la Belle-Nation par les Espagnols, laquelle est s i tuée à 13 degrés de latitude sud, 

ont à peu près les m ê m e s m œ u r s que les Ota ï t iens . Ces insulaires sont blancs, beaux 
et t rès -b ien faits : « On ne peut m ê m e trop s ' é tonner , d i t - i l , de la blancheur 
ex t rême de ce peuple dans un cl imat où l 'a i r et le soleil devraient les hâ l e r et les 

noi rc i r . Les femmes effaceraient nos beau tés espagnoles si elles é ta ien t parées ; elles 
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sont v ê t u e s de l à ceinture en bas de fine natte de pa lmier , et d 'un pe t i t manteau 
de m ê m e é toffe sur les é p a u l e s . » 

Sur la cô t e orientale de la Nouvelle-Hollande, que Fernand deQuiros appelle terre 
du Saint-Esprit, i l d i t avoi r a p e r ç u des habitants de t ro is couleurs : les uns t ou t 

no i r s ; les autres f o r t blancs, à cheveux et à barbe rouges; les autres m u l â t r e s , ce 

q u i l ' é t o n n a fo r t , et l u i pa ru t u n indice de la grande é t e n d u e de cette con t r ée . Fer 

nand de Quiros avait b ien ra ison; car, par les nouvelles d é c o u v e r t e s du grand na 

vigateur, M . Cook, o n est main tenan t a s s u r é que cette c o n t r é e de la Nouvel le -

Hollande est aussi é t e n d u e que l 'Europe e n t i è r e . Sur la m ê m e cô te , à quelque 

distance, Quiros v i t une autre na t i on de plus haute t a i l l e , et d'une couleur plus 

g r i s â t r e , avec laquelle i l ne f u t pas possible de c o n f é r e r ; i ls venaient en troupes d é 

cocher des f l èches sur les Espagnols, et on ne pouvai t les fa i re ret i rer q u ' à coups 
de mousquet. 

A b e l Tasman t rouva dans les terres voisines d'une baie dans la N o u v e l l e - Z é l a n d e 

à 40 d e g r é s 50 minutes la t i tude sud et 191 deg ré s 41 minutes de longi tude, des 

habitants q u i avaient la vo ix rude et la ta i l le grosse... I l s é t a i e n t d'une couleur 

entre le b r u n et le jaune et avaient les cheveux noirs , à peu p r è s aussi longs et 
aussi épa i s que ceux des Japonais, a t t a c h é s au sommet de la t ê t e avec une p lume 

longue et épa i s se au m i l i e u . . . ; i l s avaient le m i l i e u d u corps couvert, les uns de 

nattes, les autres de toi le de coton, mais le reste du corps é ta i t n u . 

J'ai d o n n é , dans ce vo lume, les d é c o u v e r t e s de Dampier et de quelques autres 

navigateurs, au sujet de la Nouvelle-Hollande et de la N o u v e l l e - Z é l a n d e . L a pre

m i è r e d é c o u v e r t e de cette d e r n i è r e terre australe a é té faite en 1642 par Abe l Tas

m a n et Diemen, q u i ont d o n n é leurs noms à quelques parties des c ô t e s ; mais toutes 

les notions que nous en avions é t a i e n t b ien i n c o m p l è t e s avant la belle navigat ion 

de M . C o o k . 

« L a ta i l le des habitants de la N o u v e l l e - Z é l a n d e , d i t ce grand voyageur, est en 

g é n é r a l éga le à celle des E u r o p é e n s les plus grands : i ls ont les membres charnus, 

forts et b ien p r o p o r t i o n n é s ; mais i l s ne sont pas aussi gras que les oisifs insulaires 

de la mer du Sud. I l s sont alertes, vigoureux et adroits des mains . Leur te int est 

en g é n é r a l b r u n ; i l y en a peu q u i l 'aient plus foncé que celui d 'un Espa

gnol q u i a é té e x p o s é au soleil , et celui du plus grand nombre l'est beaucoup 

moins . » 
Je dois observer, en passant, que la comparaison que fa i t i c i M . Cook des Espa

gnols aux Z é l a n d a i s est d'autant plus juste , que les uns sont à t r è s -peu p r è s les a n t i 

podes des autres. 
« Les femmes, continue M . Cook, n 'on t pas beaucoup de dé l i ca tes se dans les 

trai ts : n é a n m o i n s leur vo ix est d'une grande douceur; c'est par là qu 'on les dis

t ingue des hommes, leurs habil lements é t a n t les m ê m e s : comme les femmes des 

autres pays, elles ont plus de ga ie t é , d 'enjouement et de v ivac i t é que les hommes. 

Les Z é l a n d a i s ont les cheveux et la barbe noi rs ; leurs dents sont blanches et r é g u 

l i è res . I l s jouissent d'une s a n t é robuste, et i l y en a de f o r t âgés . Leur principale 
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nourr i ture est de poisson, qu'ils ne peuvent se procurer que sur les côtes, les
quelles ne leur en fournissent en abondance que pendant u n certain temps. I ls n'ont 
n i cochons, n i chèvres , n i volailles, et i ls ne savent pas prendre les oiseaux en 
assez grand nombre pour se nour r i r : excepté les chiens qu'ils mangent, ils n'ont 
point d'autres subsistances que la racine de fougère , les ignames et les patates... 
I l s sont aussi décents et modestes que les insulaires de la mer du Sud sont vo lup
tueux et i n d é c e n t s ; mais i ls ne sont pas aussi propres... parce que ne vivant pas 
dans u n cl imat aussi chaud ils ne se baignent pas aussi souvent. 

« Leur habil lement est, au premier coup d'oeil, tout à fa i t bizarre. I l est composé 
de feuilles d'une espèce de gla ïeul , qu i , é t an t coupées en trois bandes, sont entre
lacées les unes dans les autres, et forment une espèce d'étoffe qu i t ient le mi l ieu 
entre le réseau et le drap ; les bouts des feuilles s 'élèvent en saillie comme de la 
peluche ou les nattes que Ton é tend sur nos escaliers. Deux pièces de cette étoffe 
fon t u n habillement complet. L'une est a t t achée sur les épaules avec u n cordon, 
et pend jusqu'aux genoux; au bout de ce cordon est une aiguil le d'os qu i j o i n t 

ensemble les deux parties de ce v ê t e m e n t . L'autre pièce est enveloppée autour de 
la ceinture, et pend presque à terre. Les hommes ne portent que dans certaines 
occasions cet habit de dessous; i ls ont une ceinture à laquelle pend une petite corde 
des t inée à u n usage t r è s - s ingu l i e r : les insulaires de la mer du Sud se fendent le 
p r épuce pour l ' empêcher de couvr i r le gland, les Zé landa is r a m è n e n t au contraire 
le p r é p u c e sur le gland; et, a f in de l ' empêcher de se retirer, ils en nouent l ' ex t ré 
m i t é avec le cordon a t t a ché à leur ceinture, et le gland est la seule partie de leur 
corps qu'ils montrent avec une honte ex t r ême . » 

Cet usage plus que singulier semble être for t contraire à la p ropre té : mais i l a u n 
avantage, c'est de maintenir cette partie sensible et f r a î che plus longtemps ; car l 'on 
a observé que tous les circoncis, et m ê m e ceux qu i , sans ê t re circoncis, ont le p r é 
puce court, perdent, dans la partie q u ' i l découvre , la sens ib i l i té plus tô t que les 
autres hommes. 

« A u nord de la Nouve l l e -Zé lande , continue M . Cook, i l y a des plantations 
d'ignames, de pommes de terre et de cocos : on n'a pas r e m a r q u é de pareilles plan
tations au sud; ce qu i fa i t croire que les habitants de cette partie du sud ne doivent 
vivre que de racines de fougère et de poisson. I l pa ra î t qu'ils n 'ont pas d'autre 

boisson que de l'eau. I ls jouissent sans in te r rup t ion d'une bonne san té , et on n'en 
a pas v u u n seul qu i p a r û t affecté de quelque maladie. Pa rmi ceux qu i é ta ient 
en t i è r emen t nus on ne s'est pas aperçu qu'aucun eû t la plus légère é r u p t i o n sur la 
peau, n i aucune trace de pustules ou de boutons; i ls ont d'ailleurs u n grand n o m 
bre de vieillards parmi eux, dont aucun n'est décrépi t . . . 

« Us paraissent faire moins de cas des femmes que les insulaires de la mer du 
Sud; cependant i ls mangent avec elles, et les Ota ï t i ens mangent toujours seuls: 
mais les ressemblances qu'on trouve entre ce pays et les îles de la mer d u Sud, 

relativement aux autres usages, sont une forte preuve que tous ces insulaires ont 

la m ê m e origine.. . La confo rmi t é du langage p a r a î t é tab l i r ce fai t d'une m a n i è r e 
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incontestable. Tupia, jeune Ota ï t i en que nous avions avec nous, se faisait parfa i te
men t entendre des Z é l a n d a i s . » 

M . Cook pense que ces peuples ne viennent pas de l ' A m é r i q u e , q u i est s i tuée à 
l'est de ces c o n t r é e s ; et i l d i t q u ' à moins q u ' i l n ' y ait au sud u n continent assez 

é t e n d u , i l s'ensuivra qu ' i ls viennent de l'ouest. N é a n m o i n s la langue est absolument 

d i f f é r e n t e dans la Nouvel le-Hol lande, q u i est la terre la plus voisine à Test de la 

Z é l a n d e ; et comme cette langue d 'Ota ï t i et des autres î les de la mer Pacifique, a insi 

que celle de la Z é l a n d e , ont plusieurs rapports avec les langues de l ' Inde m é r i d i o 

nale, on peut p r é s u m e r que toutes ces petites peuplades t i rent leur or igine de l 'ar 
ch ipe l I n d i e n . 

« A u c u n des habi tants de la Nouvelle-Hollande ne porte le mo indre v ê t e m e n t , 
a joute M . Cook; i l s parlaient dans u n langage si rude et si d é s a g r é a b l e que Tupia , 
jeune Ota ï t i en , n ' y entendait pas u n seul mo t . Ces hommes de la Nouvel le-

Hol lande paraissent hardis ; i l s sont a r m é s de lances et semblent s'occuper de la 

p ê c h e . Leurs lances sont de la longueur de six à quinze pieds, avec quatre branches, 

dont chacune est t r è s - p o i n t u e et a r m é e d 'un os de poisson... E n g é n é r a l , i ls parais

sent d 'un na tu re l f o r t sauvage, puisqu 'on ne pu t jamais les engager à se laisser 

approcher. Cependant on parv in t , pour la p r e m i è r e fois , à vo i r quelques naturels 

d u pays dans les environs de la r i v i è r e d'Endeavour. Ceux-ci é t a i e n t a r m é s de 

javelines et de lances, avaient les membres d'une petitesse remarquable; i ls é t a i en t 

cependant d'une ta i l le ordinaire pour la hauteur. Leur peau é ta i t couleur de suie ou 

de chocolat f o n c é . Leurs cheveux é t a i e n t noirs, sans ê t r e laineux, mais c o u p é s 

cour t : les uns les avaient lisses et les autres b o u c l é s . Les traits de leur visage 

n ' é t a i e n t pas d é s a g r é a b l e s ; i ls avaient les yeux t rès -v i f s , les dents blanches et unies, 

et la vo ix douce et harmonieuse, et r é p é t a i e n t quelques mots qu 'on leur faisait 

prononcer avec beaucoup de f ac i l i t é . Tous ont u n t r o u f a i t à travers le cartilage 

q u i s é p a r e les deux narines, dans lequel ils mettent u n os d'oiseau de p r è s de l a 

grosseur d ' un doigt , et de c inq ou six pouces de long . Us ont aussi des trous à 

leurs oreilles, quoiqu ' i l s n 'aient po in t de pendants; p e u t - ê t r e y en met tent- i ls qu 'on 

n'a pas vus . . . Par a p r è s l ' on s'est a p e r ç u que leur peau n ' é t a i t pas si brune qu'elle 

avait pa ru d'abord ; ce que l ' on avait pr is pour leur te in t de nature n ' é t a i t que 

l 'effet de la p o u s s i è r e et de la f u m é e , dans laquelle i ls sont p e u t - ê t r e ob l igés de 

do rmi r , m a l g r é la chaleur d u c l imat , pour se p r é s e r v e r des mosquites, insectes t r è s -

incommodes. Us sont e n t i è r e m e n t nus, et paraissent ê t r e d'une ac t iv i t é et d'une 

ag i l i t é e x t r ê m e s . . . 
» A u reste la NouveUe-Hollande.. . est beaucoup plus grande qu'aucune autre 

c o n t r é e d u monde connu , q u i ne porte pas le n o m de continent. L a longueur de la 

côte sur laquelle on a n a v i g u é , r é d u i t e en l igne droi te , ne comprend pas moins de 

vingt-sept d e g r é s ; de sorte que sa surface en c a r r é doi t ê t r e beaucoup plus grande 

que celle de toute l 'Europe. 
» Les habi tants de cette vaste terre ne paraissent pas nombreux ; les hommes et 

les femmes y sont e n t i è r e m e n t nus.. . On n ' a p e r ç o i t sur leur corps aucune trace de 



808 DE L'HOMME. 

maladie ou de plaie, mais seulement de grandes cicatrices en lignes i r régul ières , 
q u i semblaient ê t re les suites des blessures qu'ils s 'é ta ient faites e u x - m ê m e s avec 
u n instrument obtus... 

» On n'a r ien v u dans tout le pays qui r e s semblâ t à u n village. Leurs maisons, 
si toutefois on peut leur donner ce nom, sont faites avec moins d'industrie que 
celles de tous les autres peuples que l 'on avait vus auparavant, excepté celles des 
habitants de la Terre-de-Feu. Ces habitations n'ont que la hauteur qu ' i l faut pour 
qu 'un homme puisse se tenir debout; mais elles ne sont pas assez larges pour qu ' i l 
puisse s'y é tendre de sa longueur dans aucun sens. Elles sont construites en forme 
de four , avec des baguettes flexibles à peu près aussi grosses que le pouce ; i ls 
enfoncent les deux ex t rémi tés de ces baguettes dans la terre, et ils les recouvrent 

ensuite avec des feuilles de palmier et de grands morceaux d 'écorce. La porte n'est 
qu'une ouverture opposée à l 'endroit où Ton fa i t le feu. I ls se couchent sous ces 
hangars en se repliant le corps en rond, de m a n i è r e que les talons de l ' un touchent 
la tète de l 'autre : dans cette position forcée une des huttes contient trois ou quatre 
personnes. E n a v a n ç a n t au nord, le climat devient plus chaud et les cabanes encore 
plus minces. Une horde errante construit ces cabanes dans les endroits qu i l u i 

fournissent de la subsistance pour u n temps, et elle les abandonne lorsqu'on ne 
peut plus y vivre . Dans les endroits où i ls ne sont que pour une n u i t ou deux, 

i ls couchent sous des buissons, ou dans l'herbe, qu i a p rè s de deux pieds de 
hauteur. 

» I l s se nourrissent principalement de poisson. Us tuent quelquefois des kanguros 
(grosses gerboises), et m ê m e des oiseaux... I l s font gr i l ler la chair sur des char

bons, ou i ls la font cuire dans u n t rou avec des pierres chaudes, comme les insu
laires de la mer du Sud. » 

J'ai cru devoir rapporter par extrait cet article de la relation du capitaine Cook, 
parce qu ' i l est le premier qu i ait d o n n é une description détai l lée de cette partie 
du monde. 

La Nouvelle-Hollande est donc une terre peu t -ê t re plus é t endue que toute notre 
Europe, et s i tuée sous u n ciel encore plus heureux ; elle ne pa ra î t stéri le que par 
le défau t de population. Elle sera toujours nulle sur le globe, tant qu'on se bornera 
à la visite des côtes, et qu'on ne cherchera pas à péné t r e r dans l ' in té r ieur des 
terres, qui , par leur position, semblent promettre toutes les richesses que la 

nature a plus accumulées dans les pays chauds que dans les con t rées froides ou 
tempérées . 

Par la description de tous ces peuples nouvellement découver t s , et dont nous 
n'avions pu faire l ' é n u m é r a t i o n dans notre article des Variétés dans l'espèce hu
maine (1), i l pa r a î t que les grandes différences, c 'es t -à-di re les principales var ié tés , 
dépenden t en t i è rement de l ' influence du climat : on doit entendre par climat non-
seulement la latitude plus ou moins élevée, mais aussi la hauteur ou la dépress ion 

(1) Voir plus haut dans ce volume. 
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des terres, l eur voisinage ou leur é l o i g n e m e n t des mers, leur s i tuat ion par rapport 

aux vents et sur tout au vent d'est, toutes les circonstances, en u n mot , q u i con

courent à f o rmer l a t e m p é r a t u r e de chaque c o n t r é e ; car c'est de cette t e m p é r a 

tu re , p lus ou moins chaude ou f ro ide , humide bu sèche , que d é p e n d non-seule

men t la couleur des hommes, mais l'existence m ê m e des espèces d 'animaux et de 

plantes, q u i tous affectent de certaines c o n t r é e s , et ne se t rouvent pas dans d 'au

tres : c'est de cette m ê m e t e m p é r a t u r e que d é p e n d par c o n s é q u e n t la d i f f é rence 

de la nou r r i t u r e des hommes : seconde cause q u i in f lue beaucoup sur leur t e m p é 
rament , l eur na tu re l , leur grandeur et leur force. 

SUR LES BLAFARDS ET NÈGRES BLANCS. 

Mais, indépendamment des grandes variétés produites par ces causes générales, 

i l y en a de p a r t i c u l i è r e s , dont quelques-unes me paraissent avoir des c a r a c t è r e s 

f o r t bizarres, et dont nous n'avons pas encore p u saisir toutes les nuances. Ces 

hommes blafards dont nous avons p a r l é , et q u i sont d i f f é ren t s des blancs, des 

no i r s n è g r e s , des noirs cafres, des b a s a n é s , des rouges, etc., se t rouvent p lus r é 

pandus que j e ne l ' a i d i t . On les c o n n a î t à Ceylan sous le n o m de Bedas, à Java 

sous celui de Chacrelas ou Kacrelas, à l ' i s thme d ' A m é r i q u e sous le n o m d'Albinos, 

dans d'autres endroits sous celui de Dondos ; on les a aussi appe l é s Nègres blancs. I l 

s'en t rouve aux Indes m é r i d i o n a l e s en Asie, à Madagascar en Af r ique , à Cartha-

g è n e et dans les Ant i l l es en A m é r i q u e . L ' o n vient de vo i r qu 'on en t rouve aussi dans 

les î les de la mer d u Sud. On serait donc p o r t é à croire que les hommes de toute 

race et de toute couleur produisent quelquefois des ind iv idus blafards, et que dans 

tous les cl imats chauds i l y a des races sujettes à cette espèce de d é g r a d a t i o n : 

n é a n m o i n s , par toutes les connaissances que j ' a i pu recueil l i r , i l me p a r a î t que ces 

blafards fo rmen t p l u t ô t des branches s té r i l es de g é n é r a t i o n , qu'une tige ou vraie 

race dans l ' espèce humaine ; car nous sommes pour ainsi dire a s su ré s que les b l a 

fards m â l e s sont inhabiles ou t r è s - p e u habiles à la g é n é r a t i o n et qu ' i ls ne p r o d u i 

sent pas avec leurs femelles blafardes, n i m ê m e avec les négres ses . N é a n m o i n s on 

p r é t e n d que les femelles blafardes produisent avec les n è g r e s des enfants pies, 

c ' e s t - à -d i r e m a r q u é s de taches noires et blanches, grandes et t r è s -d i s t i nc t e s , quo i 

que s e m é e s i r r é g u l i è r e m e n t . Cette d é g r a d a t i o n de nature p a r a î t donc ê t re encore 

plus grande dans les m â l e s que dans les femelles, et i l y a plusieurs raisons pour 

croire que c'est une espèce de maladie ou p l u t ô t une sorte de d é t r a c t i o n dans l 'or

ganisat ion d u corps, qu'une affection de nature q u i doive se propager : car i l est 

cer tain qu 'on n 'en t rouve que des ind iv idus , et jamais des famil les e n t i è r e s ; et 

Ton assure que, quand par hasard ces ind iv idus produisent des enfants, i ls se rap

prochent de la couleur p r i m i t i v e de laquelle les pè re s ou m è r e s avaient dégéné ré . 

On p r é t e n d aussi que les Dondos produisent avec les n è g r e s des enfants noirs , et 

que les A lb inos de l ' A m é r i q u e avec les E u r o p é e n s produisent des m u l â t r e s . M . Schre-

ber, dont j ' a i t i r é ces deux derniers fa i ts , ajoute qu 'on peut encore mettre ayecles 
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Dondos les nègres jaunes ou rouges qui ont des cheveux de cette m ê m e couleur, 
et dont on ne trouve aussi que quelques individus : i l d i t qu'on en a v u en Afr ique 
et dans l'île de Madagascar, mais que personne n'a encore observé qu'avec le temps 
ils changent de couleur et deviennent noirs ou bruns ; qu'enfin en les a toujours 
vus constamment conserver leur p remière couleur : mais je doute beaucoup de la 
réal i té de tous ces faits. 

« Les blafards du Darien, d i t M . P., ont tant de ressemblance avec les nègres 
blancs de l 'Afr ique et de l'Asie qu'on est obligé de leur assigner une cause com
mune et constante. Les Dondos de l 'Af r ique et les Kakerlaks de l 'Asie sont remar
quables par leur tai l le , qu i excède rarement quatre pieds c inq pouces. Leur teint 

est d'un blanc fade, comme celui du papier et de la mousseline, sans la moindre 
nuance d'incarnat ou de rouge ; mais on y distingue quelquefois de petites taches 
lenticulaires grises; leur ép ide rme n'est point o léagineux. Ces blafards n'ont pas 
le moindre vestige de noir sur toute la surface du corps; ils naissent blancs et ne 

noircissent en aucun â g e ; i ls n 'ont point de barbe, point de poils sur les parties 
naturelles ; leurs cheveux sont laineux et f r i sés en Afr ique , longs et t r a î n a n t s en 
Asie, ou d'une blancheur de neige, ou d 'un roux t i ran t sur le jaune; leurs cils et 
leurs sourcils ressemblent aux plumes de l ' édredon , ou au plus fin duvet qu i revêt 
la gorge des cygnes ; leur i r is est quelquefois d 'un bleu mourant et s i ngu l i è r emen t 
pâ le ; d'autres fois, et dans d'autres individus de la m ê m e espèce, l ' i r i s est d 'un 
jaune v i f , rougeâ t re et comme sanguinolent. 

» I l n'est pas v ra i que les blafards albinos aient une membrane clignotante : la 
paup iè re couvre sans cesse une partie de l ' i r i s , et on la croit des t i tuée du muscle 
é léva teur ; ce qu i ne leur laisse apercevoir qu'une petite section de l 'horizon. 

» Le maint ien des blafards annonce la faiblesse et le d é r a n g e m e n t de leur consti

tu t ion v ic iée ; leurs mains sont si mal dessinées, qu'on devrait les nommer des 
pattes; le j e u des muscles de leur mâcho i r e in fé r ieure ne s 'exécute aussi qu'avec 
difficulté ; le tissu de leurs oreilles est plus mince et plus membraneux que celui de 
l 'oreille des autres hommes ; la conque manque aussi de capac i té , et le lobe est 
al longé et pendant. 

» Les blafards du nouveau continent ont la tail le plus haute que les blafards de 
l'ancien ; leur tê te n'est pas garnie de laine, mais de cheveux longs de sept à hu i t 
pouces, blancs et peu fr isés ; ils ont l ' ép iderme cha rgé de poils follets depuis les 
pieds j u s q u ' à la naissance des cheveux; leur visage est v e l u ; leurs yeux sont si 
mauvais, qu'ils ne voient presque pas en ple in jour , et que la l umiè re leur occa

sionne des vertiges et des éb lou i s sements : ces blafards n'existent que dans la zone 
torride jusqu'au d ix ième degré de chaque côté de l ' équa teu r . 

» L 'a i r est t r è s -pe rn i c i eux dans toute l ' é t endue de l ' is thme du Nouveau Monde; 

à Car thagène et à Panama les négresses y accouchent d'enfants blafards plus sou
vent qu'ailleurs. » 

« I l existe à Darien (di t l 'auteur vraiment philosophe de l'Histoire philosophique 
et politique des deux Inde*) une race de petits hommes blancs dont on retrouve l'es-
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pece en A f r i q u e et dans quelques î l e s de l 'Asie; i ls sont couverts d 'un duvet d'une 

b lancheur de l a i t é c l a t a n t e ; i ls n 'on t po in t de cheveux, mais de la laine ; i l s ont la 

prunel le rouge; i l s ne voient b ien que la n u i t ; i ls sont faibles, et leur ins t inc t p a r a î t 
p lus b o r n é que ce lu i des autres hommes. » 

Nous allons comparer à ces descriptions celle que j ' a i fa i te m o i - m ê m e d'une n é 
gresse blanche que j ' a i eu occasion d'examiner et de faire dessiner d ' ap r è s nature 
(voy . pl. I , fig. 1 ) . Cette fille, n o m m é Geneviève, é t a i t âgée de p r è s de d i x - h u i t ans, 

en a v r i l 1777, lorsque j e l ' a i d é c r i t e : elle est n é e de parents n è g r e s dans l 'île de la 

D o m i n i q u e ; ce q u i prouve q u ' i l n a î t des Alb inos non-seulement à 10 deg ré s de l ' é 

quateur, mais j u s q u ' à 16 et p e u t - ê t r e 20 d e g r é s , car on assure q u ' i l s'en t rouve à 

Sain t -Domingue et à Cuba. Le p è r e et la m è r e de cette n é g r e s s e blanche avaient 
é té a m e n é s de la cô te d'Or en A f r i q u e , et tous deux é t a i e n t parfai tement noirs . 

Genev iève é t a i t blanche sur tou t le corps ; elle avait quatre pieds onze pouces six 

lignes de hauteur , et son corps é t a i t assez bien p r o p o r t i o n n é (1) : ceci s'accorde avec 

ce que d i t M . P., que les A lb inos d ' A m é r i q u e sont plus grands que les blafards de 

l 'ancien cont inent . Mais la t ê t e de cette n é g r e s s e blanche n ' é t a i t pas aussi bien pro

p o r t i o n n é e que le corps; en la mesurant, nous l 'avons t r o u v é e t rop forte , et surtout 

t rop longue : elle avait neuf pouces neuf lignes de hauteur ; ce q u i fa i t p r è s d 'un 

s i x i è m e de la hauteur e n t i è r e d u corps, au l ieu que, dans u n homme ou une femme 
b ien p r o p o r t i o n n é s , l a t ê t e ne doi t avoir que le s ep t i ème et demi de la hauteur totale. 

L e cou au contraire est t r op court et t rop gros, n 'ayant que dix-sept lignes de hau

teur et douze pouces t ro is lignes de c i r c o n f é r e n c e . La longueur des bras est de deux 

pieds deux pouces t ro i s l ignes ; de l ' épau le au coude, onze pouces d ix l ignes; du 

coude au poignet , neuf pouces d ix l ignes; d u poignet à l ' e x t r é m i t é du doigt d u 

m i l i e u , six pouces six lignes ; et en t o t a l i t é les bras sont t rop longs. Tous les t ra i ts 

d e l à face sont absolument semblables à ceux des n é g r e s s e s noires; seulement les 

oreilles sont p l acées t rop haut , le haut du cartilage de l 'orei l le s ' é levant au-dessus 

de la hauteur de l 'œi l , tandis que le bas d u lobe ne descend q u ' à la hauteur de la 

m o i t i é d u nez : or le bas de l 'orei l le doi t ê t re au niveau d u bas du nez, et le haut de 

l 'ore i l le au n iveau d u dessus des yeux ; cependant ces oreilles élevées ne parais

saient pas faire une grande d i f f o r m i t é , et elles é t a i en t semblables, pour la forme et 

pour l ' é p a i s s e u r , aux oreilles ordinaires : ceci ne s'accorde donc pas avec ce que 

d i t M . P., que le t issu de l 'orei l le de ces blafards est plus mince et plus membra

neux que ce lu i de l 'orei l le des autres hommes. I l en est de m ê m e de la conque; 

elle ne manqua i t pas de c a p a c i t é , et le lobe n ' é t a i t pas a l l o n g é n i pendant, comme 

i l le d i t . Les l è v r e s et la bouche, quoique c o n f o r m é e s comme dans les nég re s se s 

Pieds, pouc. lig. 
(•)) Circonférence du corps au-dessus des hanches. '. » 2 0 

Circonférence des hanches à la partie la plus charnue. ^ '» ^ 
Hauteur depuis le talon au-dessus des hanches. ^ g g 

Depuis la hanche au genou. { 3 g 

Du genou au talon. n g 3 

Longueur du pied. 
Ce qui est une grandeur démesurée eu comparaison des mains. 
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noires, paraissent s ingul ières par le dé fau t de couleur, elles sont aussi blanches 
que le reste de la peau, et sans aucune apparence de rouge. E n généra l , la couleur 
de la peau, tant du visage que du corps de cette négresse blanche, est d 'un blanc 
de suif qu'on n'aurait pas encore épuré , ou, si l 'on veut, d 'un blanc mat blafard et 
i n a n i m é ; cependant on voyait une teinte légère d'incarnat sur les joues lorsqu'elle 

s'approchait du feu, ou qu'elle é ta i t r e m u é e par la honte qu'elle avait de se faire 
voi r nue. J'ai aussi r e m a r q u é sur son visage quelques petites taches, à peine l en t i 
culaires, de couleur roussâ t re . Les mamelles é ta ient grosses, rondes, t r è s - f e r m e s et 
bien p lacées ; les mamelons d 'un rouge assez vermeil ; l 'aréole qu i environne les 

mamelons a seize lignes de d i amè t r e , et pa r a î t semée de petits tubercules couleur 
de chair : cette jeune f i l le n'avait point fa i t d'enfant, et sa maî t r e s se assurait qu'elle 
étai t pucelle. Elle avait t rès -peu de laine aux environs des parties naturelles, et point 

du tout sous les aisselles; mais sa tê te en était bien garnie : cette laine n'avait 
qu 'un pouce et demi de longueur; elle est rude, touffue et f r isée naturellement, 

blanche à la racine et r ous sâ t r e à l ' ex t rémi té : i l n 'y avait pas d'autre laine, po i l 

ou duvet, sur aucune partie de son corps. Les sourcils sont à peine m a r q u é s par 
u n petit duvet blanc, et les cils sont u n peu plus apparents : les yeux ont u n pouce 
d'un angle à l 'autre, et la distance entre les deuxymix est de quinze lignes, tandis 
que cet intervalle entre les yeux doit ê t re éga l à la grandeur de l'oeil. 

Les yeux sont remarquables par u n mouvement t rès-s ingul ier : les orbites pa
raissent inc l inés du côté du nez, au l ieu que, dans la conformation ordinaire, 
les orbites sont plus élevés vers le nez que vers les tempes ; dans cette négresse , 

au contraire, elles é ta ient plus élevées du côté des tempes que du côté du 
nez, et le mouvement de ses yeux, que nous allons décr i re , suivait cette direction 
incl inée . Ses paup iè res n ' é ta ien t pas plus amples qu'elles ne le sont ordinairement ; 

elle pouvait les fermer, mais non les ouvr i r au point de découvr i r le dessus de la 
prunelle, en sorte que le muscle é léva teur pa ra î t avoir moins de force dans ces n è 
gres blancs que dans les autres hommes; ainsi les. paup iè res ne sont pas cl igno
tantes, mais toujours à d e m i - f e r m é e s . Le blanc de l 'œil est assez pur, la pupil le et 
la prunelle assez larges ; l ' i r i s est composé à l ' in té r ieur , autour de la pupi l le , d 'un 

cercle jaune i n d é t e r m i n é , et ensuite d 'un cercle mêlé de jaune et de bleu, et enf in 
d'un cercle d 'un bleu foncé , qu i forme la c i rconférence de la prunelle, en sorte que, 
vus d 'un peu lo in , les yeux paraissent d 'un bleu sombre. 

Exposée v i s -à -v i s du grand jour , cette négresse blanche en soutenait la l u m i è r e 
sans clignotement et sans en ê t re offensée ; elle resserrait seulement l 'ouverture 

de ses paup iè res en abaissant u n peu plus celle du dessus. L a por tée de sa vue éta i t 
fo r t courte, je m'en suis assuré par des monocles et des lorgnettes ; cependant, elle 
voyait distinctement les plus petits objets en les approchant p rè s de ses yeux à 

trois ou quatre pouces de distance : comme elle ne sait pas l i re , on n'a pas pu en 
juger plus exactement. Cette vue courte est n é a n m o i n s p e r ç a n t e dans l 'obscur i té , au 
point de voi r presque aussi bien la nu i t que le jour . Mais le t ra i t le plus remar

quable dans les yeux de cette négresse blanche est u n mouvement d'oscillation ou 
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de balancement p r o m p t et cont inuel , par lequel les deux yeux s'approchent ou s ' é lo i 

gnent r é g u l i è r e m e n t tous deux ensemble al ternativement du côté du nez et d u cô té 

des tempes ; o n peut estimer à deux ou deux lignes et demie l a d i f fé rence des es

paces que les yeux parcourent dans ce mouvement , dont la direct ion est u n peu 

i n c l i n é e en descendant des tempes vers le nez. Cette fille n'est po in t m a î t r e s s e d'ar

r ê t e r le mouvement de ses yeux, m ê m e pour u n moment ; i l est aussi p rompt que 

celui d u balancier d'une montre , en sorte qu'elle doi t perdre et retrouver, pour a ins i 

d i re , à chaque instant , les objets qu'elle regarde. J 'ai couvert successivement l ' u n 

et l 'autre de ses yeux avec mes doigts, pour r e c o n n a î t r e s'ils é t a i e n t d ' i néga le force; 

elle en avai t u n plus faible : mais l ' i néga l i t é n ' é t a i t pas assez grande pour produire 

l e regard louche, et j ' a i senti sous mes doigts que l 'œi l f e r m é et couvert cont inuai t 

de balancer comme ce lu i q u i é t a i t d é c o u v e r t . E l l e a les dents bien r a n g é e s et d u 

plus be l é m a i l , l 'haleine pure, po in t de mauvaise odeur de t ranspirat ion n i d ' h u i 

leux sur l a peau comme les n é g r e s s e s noires; - sa peau est au contraire t rop s è c h e , 

épa i s se et dure . Les mains ne sont pas m a l c o n f o r m é e s , et seulement u n peu grosses; 

mais elles sont couvertes, ainsi que le poignet et une part ie d u bras, d ' un s i g rand 

nombre de rides, qu'en ne voyant que ses mains, o n les aurai t j u g é e s appartenir à 

une vieiRe déc rép i t e de plus de quatre-vingts ans; les doigts sont gros et assez longs; 

les ongles, quo iqu 'un peu longs, ne sont pas di f formes. Les pieds et la partie basse 
des jambes sont aussi couverts d é r i d e s , tandis que les cuisses et les fesses p r é s e n t e n t 

une peau ferme et assez b ien tendue. L a ta i l le est m ê m e ronde et bien prise ; et si T o n 

en peu t j uge r par l 'habitude e n t i è r e d u corps, cette fille est t r è s en é t a t de produire . 

L ' é c o u l e m e n t p é r i o d i q u e n'a pa ru q u ' à seize ans, tandis que dans les nég re s se s noires 

c'est ord ina i rement à neuf, d i x et onze ans. On assure qu'avec u n n è g r e no i r ei lô 

p rodu i ra i t u n n è g r e pie, t e l que celui dont nous donnerons b i e n t ô t la descript ion, 

mais o n p r é t e n d en m ê m e temps qu'avec u n n è g r e blanc q u i l u i ressemblerait, 

eUe ne p rodu i r a i t r i e n , parce qu'en g é n é r a l les m â l e s n è g r e s blancs ne sont pas 

pro l i f iques . 
A u reste, les personnes auxquelles cette nég re s se blanche appartient m 'on t a s s u r é 

que presque tous les n è g r e s m â l e s et femelles qu 'on a t i r é s de la côte d'Or en Afr ique* 

pour les î l e s de l a Mar t in ique , de la Guadeloupe et de la Dominique , ont p rodu i t 

dans ces î les des n è g r e s blancs, n o n pas en grand nombre, mais u n sur six ou sept 

enfants ; le p è r e et la m è r e de ceUe-ci n 'ont eu qu'eUe de blanche, et tous les autres 

enfants é t a i e n t no i rs . Ces n è g r e s blancs, surtout les m â l e s , ne v ivent pas b ien long

temps ; et l a d i f f é r e n c e entre les femelles et les m â l e s , est que ceux-ci ont les yeux 

rouges et la peau encore plus blafarde et plus i n a n i m é e que les femelles. 

Nous croyons devoir i n f é r e r de cet examen et des faits ci-dessus exposés , que ces 

blafards ne f o r m e n t po in t une race rée l le q u i , comme celle des n è g r e s et des blancs, 
puisse é g a l e m e n t se propager, se mul t ip l i e r , et conserver à p e r p é t u i t é , par la g é n é 

r a t i o n , tous les c a r a c t è r e s q u i pourraient la distinguer des autres races ; on do i t 

croi re , au contraire , avec assez de fondement, que cette va r i é t é n'est pas spéc i f ique , 

mais i nd iv idue l l e , et qu'elle subi t p e u t - ê t r e autant de changements qu'elle CQÛ* 

v . 6$ 
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t ient d' individus d i f férents ou tout au moins autant que les divers climats : mais 
ce ne sera qu'en mul t ip l i an t les observations qu'on pourra r e c o n n a î t r e les nuances 
et les l imites de ces dif férentes va r i é t é s . 

A u surplus, i l pa r a î t assez certain que les négresses blanches produisent avec 
les nèg re s noirs, des nègres pies, c ' e s t - à -d i r e m a r q u é s de blanc et de noir par de 
grandes taches. Je donne i c i (planche I , fig. 2) la figure d 'un de ces nèg re s pies, 

n é à Ca r thagène , en A m é r i q u e , et dont le portrai t colorié m'a été envoyé par M . Ta
verne, ancien bourgmestre et subdé légué de Dunkerque, avec les renseignements 
suivants contenus dans une lettre dont voic i Textrâi t : 

« Je vous envoie, monsieur, u n por t ra i t qu i s'est t r o u v é dans une prise anglaise 
faite par le corsaire la Royale, dans lequel j ' é t a i s in té ressé . C'est celui d'une petite 
f i l l e dont la couleur est mi-partie de noir et de blanc : les mains et les pieds sont 
e n t i è r e m e n t noirs ; la t ê te l'est éga l emen t , à l 'exception du menton, jusques et 
compris la lèvre i n f é r i eu re ; partie du f ron t , y compris la naissance des cheveux ou 
laine au-dessus, sont éga l emen t blancs, avec une tache noire au mi l i eu de la tache 
blanche ; tout le reste du corps, bras, jambes et cuisses sont m a r q u é s de taches 
noires plus ou moins grandes, et sur les grandes taches noires i l s'en trouve de 
plus petites encore plus noires. On ne peut comparer cet enfant, pour la forme des 
taches, qu'aux chevaux gris ou t i g r é s ; le noi r et le blanc se jo ignent par des 
teintes imperceptibles de la couleur des m u l â t r e s . 

» Je pense, d i t M . Taverne, m a l g r é ce que porte la l égende anglaise (1) q u i est 

au bas du portrai t de cet enfant, q u ' i l est provenu de l ' un ion d 'un blanc et d'une 
négres se , et que ce nvest que pour sauver l 'honneur de la m è r e et de la société dont 
elle é ta i t esclave, qu 'on a d i t cet enfant n é de parents n è g r e s . » 

Réponse de M. de Buffon, 

Montbard, le 13 octobre 1772. 

J'ai reçu, monsieur, ie portrait de l'enfant noir et blanc que vous avez eu la bonté 
de m'envoyer; et j ' e n ai é té assez émerve i l lé , car je n'en connaissais pas d'exemples 
dans la nature, On serait d'abord p o r t é à croire avec vous, monsieur, que cet en
fant , n é d'une négresse , a eu pour pè re u n blanc, et que de là v ient la va r i é t é de 

ses couleurs :mais, lorsqu'on a mi l l e et mi l l ions d'exemples que le m é l a n g e du sang 

nègre avec le blanc n'a jamais produi t que d u b r u n toujours u n i f o r m é m e n t r é 
pandu, on v ien t à douter de cette supposition ; et je crois qu'en effet on serait 

moins m a l fondé à rapporter l 'origine de cet enfant à des n è g r e s dans lesquels i l y 
a des individus blancs ou blafards, c ' e s t - à -d i r e d 'un blanc tout d i f fé ren t de celui 

! des autres hommes blancs; car ces nègres blancs dont vous avez p e u t - ê t r e entendu 

(1) Au-dessous du portrait de cette négresse pie on lit l'inscription suivante : Maria Sabina, née le 12 octobre 
4736, à Maluna, plantation appartenant aux jésuites de Carthagène en Amérique, de deux nègres esclaves 
nommés Martiniano et Padrona. 
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parler , monsieur , et dont j ' a i f a i t quelque men t ion dans m o n l i v r e , ont de la la ine 

a u l i e u de cheveux, et tous les autres a t t r ibuts des vé r i t ab l e s n è g r e s , à l 'exception 

de la couleur de la peau et de la structure des y e u x , que ces n è g r e s blancs ont 

t r è s - f a i b l e s . Je penserais donc que si quelqu 'un des ascendants de cet enfant pie 

é t a i t u n n è g r e blanc, l a couleur a p u r e p a r a î t r e en par t ie et se dis t r ibuer comme 
nous le voyons sur ce por t ra i t . 

Réponse de M. Taverne. 

Dunkerque, le 29 octobre 1772. 

« Monsieur, l'original du portrait de l'enfant noir et blanc a été trouvé abord du 

navi re le Chrétien, de Londres, venant d e l à Nouvelle-Angleterre pour aller à L o n 

dres. Ce navire f a t pr is en 1746 par le vaisseau n o m m é le Comte-de-Maurepas, de 

Dunkerque , c o m m a n d é par le capitaine F r a n ç o i s Meyne. 

» L 'o r ig ine et l a cause de l a b igar rure de la peau de cet enfant, que vous avez la 

b o n t é de m'annoncer par la lettre dont vous m'avez h o n o r é , paraissent t r è s - p r o 

bables ; u n pare i l p h é n o m è n e est t r è s - r a r e et p e u t - ê t r e unique. I l se peut cepen

dant que, dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , o ù i l se t rouve des n è g r e s noirs et d'autres 

blancs, le cas y soit plus f r é q u e n t . I l me reste n é a n m o i n s encore u n doute sur ce 

que vous me faites l 'honneur de me marquer à cet éga rd , et m a l g r é m i l l e et m i l 

l ions d'exemples que vous citez, que le m é l a n g e d u sang n è g r e avec le blanc n'a 

j amais produi t que d u b r u n tou jours u n i f o r m é m e n t r é p a n d u , j e crois q u ' à l 'exemple 

des q u a d r u p è d e s , les hommes peuvent n a î t r e , par le m é l a n g e des indiv idus noirs 

et blancs, t a n t ô t bruns comme les autres m u l â t r e s , t a n t ô t t ig rés , à petites taches 

noires ou b l a n c h â t r e s , et t a n t ô t pie à grandes taches ou bandes, comme i l est a r r i v é 

à l 'enfant ci-dessus. Ce que nous voyons arr iver par le m é l a n g e des races noires et 
blanches p a r m i les chevaux, les vaches, brebis, porcs, chiens, chats, lapins, etc., 

• our ra i t é g a l e m e n t arr iver p a r m i les hommes : i l est m ê m e surprenant que cela 

n 'arr ive pas plus souvent. L a laine noire dont la t ê t e de cet enfant est garnie sur la 

peau noi re , et les cheveux blancs q u i naissent sur les parties blanches de son f r o n t , 

f o n t p r é s u m e r que les parties noires proviennent d 'un sang n è g r e , et les parties 

blanches d 'un sang blanc, etc. » 

S'il était toujours vrai que la peau blanche fît naître des cheveux, et que la peau 

noi re p r o d u i s î t de la laine, on pour ra i t croire en effet que ces n è g r e s pies pro

v iennent d u m é l a n g e d'une n é g r e s s e et d 'un blanc : mais nous ne pouvons savoir, 

par l ' inspect ion d u por t r a i t , s ' i l y a en effet des cheveux sur les parties blanches, 

de l a laine sur les parties noires; i l y a, au contraire, toute apparence que les unes 

et les autres parties sont couvertes de laine. A i n s i j e suis p e r s u a d é que cet enfant 

pie do i t sa naissance à u n p è r e n è g r e n o i r et à une m è r e n é g r e s s e blanche. Je le 

s o u p ç o n n a i s en 1772, lorsque j ' a i éc r i t à M . Taverne ; et j ' e n suis maintenant pres

que a s s u r é par les nouvelles in format ions que j ' a i faites à ce sujet . 



m DE D'HOMME. 

Dans les animaux, la chaleur du climat change la laine en po i l . On peut citer 
pour exemple les brebis du Sénégal , les bisons ou b œ u f s à bosse, qu i sont cou
verts de laine dans les contrées froides, et qu i prennent du po i l rude, comme ce
l u i de nos bœufs , dans les climats chauds, etc. Mais i l arrive tout le contraire 
dans l 'espèce humaine : les cheveux ne deviennent laineux que sur les nègres , 
c 'es t -à-di re dans les con t rées les plus chaudes de la terre, ou tous les animaux 

perdent leur laine. 
On p ré t end que, parmi les blafards des d i f fé ren ts climats, les uns ont de la 

laine, les autres des cheveux, et que d'autres n 'ont n i laine n i cheveux, mais u n 
simple duvet; que les uns ont l ' i r i s des yeux rouge, et d'autres d 'un bleu faible ; 
que tous en généra l sont moins vi fs , moins forts et plus petits que les autres 
hommes, de quelque couleur qu'ils soient ; que quelques-uns de ces blafards ont 
le corps et les membres assez bien p ropo r t i onnés ; que d'autres paraissent d i f fo r 
mes par la longueur des bras, et surtout par les pieds et par les mains, dont les 
doigts sont t rop gros ou trop courts. Toutes ces dif férences r appor t ées par les 

voyageurs paraissent indiquer qu ' i l y a des blafards de bien des espèces, et qu'en 
géné ra l cette dégéné ra t ion ne vient pas d 'un type de nature, d'une empreinte 
par t i cu l i è re qu i doive se propager sans a l t é ra t ion et former une race constante, 
mais p lu tô t d'une désorgan i sa t ion de la peau plus commune dans les pays chauds 
qu'elle ne Test ailleurs ; car les nuances du blanc au blafard se reconnaissent dans 
les pays t empéré s et m ê m e froids. Le blanc mat et fade des blafards se trouve dans 

plusieurs individus de tous les climats, i l y a m ê m e en France plusieurs personnes 
des deux sexes dont la peau est de ce blanc i n a n i m é ; cette sorte de peau ne pro
du i t jamais que des cheveux et des poils blancs ou jaunes. Ces blafards de notre 
Europe ont ordinairement la vue faible, le tour des yeux rouge, l ' i r i s bleu, la peau 
p a r s e m é e de taches grandes comme des lentilles, non-seulement sur le visage, 
mais m ê m e sur le corps, et cela me confirme encore dans l ' idée que les blafards 

en généra l ne doivent ê t re r ega rdés que comme des individus plus ou moins dis
graciés de la nature, dont le vice pr incipal rés ide dans la texture de la peau. 

Nous allons donner des exemples de ce que peut produire cette désorgan i sa t ion 

de la peau. On a v u en Angleterre u n homme auquel on avait d o n n é le surnom de 
porc-épic ; i l est n é en 1710 dans la province de Suffolk. Toute la peau de son corps 
éta i t chargée de petites excroissances ou verrues en forme de piquants gros comme 

une ficelle. Le visage, la paume des mains, la plante des pieds, é t a i en t les seules 
parties qu i n'eussent pas de piquants ; i ls é ta ien t d 'un b r u n rougeâ t r e , et en m ê m e 
temps durs et é las t iques , au point de faire d u b r u i t lorsqu'on passait la ma in 

dessus ; ils avaient u n demi-pouce de longueur dans de certains endroits, et moins 

dans d'autres. Ces excroissances ou piquants n 'ont paru que deux mois ap rès sa 

naissance. Ce q u ' i l y avait encore de singulier, c'est que ces verrues tombaient 

chaque hiver pour r ena î t r e au printemps. Cet homme au reste se portai t t r è s -
b ien ; i l a eu six enfants, q u i tous six ont é té , comme leur père , couverts de ces 

m ê m e s excroissances. On peut voi r la ma in d 'un de ces enfants g ravée dans les 
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Glanures de M . Edwards , planche c c x n ; et la m a i n d u p è r e dans les Trànwtio 
philosophiques, vo lume X L I X , page 21 . 

Nous donnons i c i (planche I , fig. 3) la figure d 'un enfant que j ' a i f a i t dessin 

sous mes yeux, et q u i a é t é v u de tout Paris dans T a n n é e 1774. C'étai t une peti 

fille n o m m é e Anne-Marie Hérig, n é e le 11 novembre 1770 à Dackstul , c o m t é de 

n o m , dans la Lor ra ine allemande, à sept lieues de T rêves : son pè re , sa m è r e , 

aucun de ses parents, n'avaient de taches sur la peau, au rapport d 'un oncle 

d'une tante q u i la conduisaient ; cette petite fille avait n é a n m o i n s tou t le corps, 

visage et les membres p a r s e m é s et couverts en beaucoup d'endroits de taches p l 

o u moins grandes, dont la p lupar t é t a i en t s u r m o n t é e s d 'un p o i l semblable à d u p< 

de veau ; quelques autres endroits é t a i e n t couverts d 'un p o i l plus court, semblal 

à du p o i l de chevreui l . Ces taches é t a i en t toutes de couleur fauve, chair et p o i l . 

y avai t aussi des taches sans po i l ; et la peau, dans ces endroits nus, ressembb 

à d u cu i r t a n n é : telles é t a i e n t les petites taches rondes et autres, grosse c o m i 

des mouches, que cet enfant avait aux bras, aux jambes sur le visage et sur qu( 

ques parties d u corps. Les taches velues é t a i e n t bien plus grandes ; i l y en avs 

sur les jambes, les cuisses, les bras et sur le f r o n t . Ces taches couvertes de bea 

coup de po i l é t a i e n t p r o é m i n e n t e s , c 'es t -à-di re u n peu élevées au-dessus de l a pe 

nue. A u reste, cette petite fille é t a i t d'une figure t r è s - a g r é a b l e ; elle avait de f< 

beaux yeux, quoique s u r m o n t é s de sourcils t r è s - e x t r a o r d i n a i r e s , car i ls étaie 
m ê l é s de poils humains et de poils de chevreui l ; l a bouche petite, la physionon 

gaie, les cheveux bruns . E l l e n ' é t a i t âgée que de t rois ans et demi lorsque j e To 

servai au mois de j u i n 1774, et elle avait deux pieds sept pouces de hauteur, 

q u i est l a taiUe ordinaire des filles de cet âge ; seulement elle avait le ventre i 

peu plus gros que les autres enfants. El le é t a i t t r è s - v i v e et se por ta i t à mervei l 

mais mieux en h iver qu 'en é t é ; car la chaleur l ' incommodai t beaucoup, pai 

que, i n d é p e n d a m m e n t des taches que nous venons de d é c r i r e , et dont le po i l '. 
é c h a u f f a i t l a peau, elle avait encore l'estomac et le ventre couverts d 'un po i l c l 

assez long , d'une couleur fauve du côté d ro i t , et u n peu moins f o n c é e d u cô té g£ 

che ; et son dos semblait ê t r e couvert d'une tunique de peau velue, q u i n ' é t 

a d h é r e n t e au corps que dans quelques endroits, et q u i é ta i t f o r m é e par u n gra 

nombre de petites loupes ou tubercules t r è s -vo i s in s les uns d w autres, lesqu 

prenaient sous les aisselles et l u i couvraient toute la partie d u dos jusque sur 

reins (voyez planche I I , fig. 1 ) . Ces espèces de loupes ou excroissances d'une pe 

q u i é t a i t pour a insi dire é t r a n g è r e au corps de cet enfant ne l u i faisaient aucu 

douleur, lors m ê m e qu 'on les p i n ç a i t ; elles é t a i en t de formes d i f f é r en t e s , toutes ce 

vertes de p o i l sur u n cu i r grenu et r i d é dans quelques endroits. I l partai t de < 

rides des poils bruns assez c l a i r - s e m é s ; et les intervalles entre chacune des < 

croissances é t a i e n t garnis d 'un p o i l b r u n plus long que l ' aut re ; en f in le bas ( 

reins et le haut des é p a u l e s é t a i e n t s u r m o n t é s d 'un po i l de plus de deux pouces 

longueur . Ces deux endroits d u corps é t a i en t les plus remarquables par la couh 

et la q u a n t i t é d u p o i l ; car celui d u haut des fesses, des é p a u l e s et de Testom 
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itait plus court et ressemblait à du poi l de veau f i n et soyeux, tandis que les longs 
toils du bas des reins et du dessus des épaules é ta ient rudes et for t bruns. L ' i n t é -
leur des cuisses, le dessous des fesses et les parties naturelles é ta ien t absolument 
ans poi l , et d'une chair t r ès -b lanche , t rès -dé l ica te et t rès - f ra îche . Toutes les par
ies du corps qu i n ' é ta ien t pas t achées p résen ta ien t de m ê m e une peau t rès- f ine , 
>t m ê m e plus belle que celle des autres enfants. Les cheveux étaient c h â t a i n -
i run et fins. Le visage, quoique for t t aché , ne laissait pas de p a r a î t r e agréab le 
)ar la régula r i té des traits et par la blancheur de la peau. Ce n ' é ta i t qu'avec r é -
mgnance que cet enfant se laissait habiller, tous les v ê t e m e n t s l u i é tan t incom-
nodes par la grande chaleur qu'ils donnaient à son petit corps dé jà vê tu par la 

lature : aussi n ' é t a i t - i l nullement sensible au f r o i d . 
A l'occasion du portrai t et de la description de cette petite fille, des personnes 

lignes de f o i m'ont assuré avoir v u à Bar une femme qui , depuis les clavicules 
usqu'aux genoux, est en t i è r emen t couverte d 'un poi l de veau fauve et t o u f f u . 

lette femme a aussi plusieurs poils semés sur le visage ; mais on n'a pu m'en 
Lonner une meilleure description. Nous avons v u à Paris, dans l ' année 1774, u n 
lusse dont le f ront et tout le visage é ta ient couverts d 'un po i l noir comme sa 
>arbe et ses cheveux. J'ai d i t qu'on trouve de ces hommes à faces velues à Yeço et 
lans quelques autres endroits : mais, comme ils sont en petit nombre, on doit 
i résumer que ce n'est point une race par t icul ière ou var ié té constante, et que ces 
tommes à face velue ne sont, comme les blafards, que des individus dont la peau 
sst organisée d i f f é remment de celle des autres hommes ; car le po i l et la couleur 
leuvent être regardés comme des qua l i t és accidentelles produites par des circon-
tances par t icul ières , que d'autres circonstances par t i cu l iè res , et souvent si légères 
[u'on ne les devine pas, peuvent n é a n m o i n s faire varier et m ê m e changer du tout 
tu tout. 

Mais, pour en revenir aux nèg re s , Ton sait que certaines maladies leur donnent 

i ommunémen t une couleur jaune ou pâle , et quelquefois presque blanche : leurs 
i rû lures et leurs cicatrices restent m ê m e assez longtemps blanches; les marques 
le leur petite vérole sont d'abord j a u n â t r e s , et elles ne deviennent noires, comme 
e reste de la peaty que beaucoup de temps après . Les nègres en vieillissant perdent 
me partie de leur couleur noire, i ls pâ l i ssent ou jaunissent ; leur tê te et leur barbe 
grisonnent. 

M . Schreber p ré t end qu 'on a t r o u v é pa rmi eux plusieurs hommes t ache tés , 
ît que m ê m e en Afr ique les m u l â t r e s sont quelquefois m a r q u é s de blanc, de 
j run et de j aune ; enfin que, parmi ceux q u i sont bruns , on en voi t quel-
[ues-uns qui , sur un fond de cette couleur, sont m a r q u é s de taches blanches : ce 
sont là , d i t - i l , les vér i tables Chacrelas, auxquels la couleur a fa i t donner ce nom 

l a r l a ressemblance qu'ils ont avec l'insecte du m ê m e nom. I l ajoute qu 'on a v u 

mssi à Tobolsk, et dans d'autres cont rées de la Sibérie , des hommes m a r q u e t é s de 
brun et dont les taches étaient d'une peau rude, tandis que le reste de la peau q u i 

Stait blanche était fine et t rès -douce . U n de ces hommes de Sibér ie avait m ê m e les 
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cheveux blancs d ' un cô t é de l a t ê t e , et de l 'autre cô té i l s é t a i e n t no i r s ; et on pr 

t end qu ' i ls sont les restes d'une n a t i o n q u i por ta i t le n o m de Piegaga o u Piest 
Hora, l a horde ba r io l ée ou t i g r é e . 

Nous croyons qu 'on peut rapporter ces hommes t a c h é s de Sibér ie à l'exemp 

que nous venons de donner de la petite fille à p o i l de chevreui l ; et nous ajoutero: 

à ce lu i des n è g r e s q u i perdent leur couleur u n fa i t b ien certain, et q u i prouve qrj 

dans de certaines circonstances, l a couleur des n è g r e s peut changer d u n o i r i 
b lanc, 

a L a n o m m é e Françoise ( n é g r e s s e ) , c u i s i n i è r e d u colonel Barnet, n é e en Vi rg 

nie , âgée d 'envi ron quarante ans, d'une t r è s - b o n n e s a n t é , d'une const i tu t ion fo i 

et robuste, a eu or ig inai rement la peau tou t aussi noire que l ' A f r i c a i n le plus bru] 

mais , d è s l ' âge de quinze ans envi ron, elle s'est a p e r ç u e que les parties de sa pe 

q u i avoisinent les ongles et les doigts devenaient hlanehes. Peu de temps apn 

le t o u r de sa bouche subi t le m ê m e changement, et le blanc a depuis continu» 

s ' é t e n d r e peu à peu sur le corps, en sorte que toutes les parties de sa surface 

sont ressenties p lus ou moins de cette a l t é r a t i o n surprenante. 
» Dans l ' é t a t p r é s e n t , sur les quatre c i n q u i è m e s envi ron de la surface d u cor] 

l a peau est blanche, douce et transparente comme celle d'une belle E u r o p é e n i 
et laisse v o i r a g r é a b l e m e n t les ramif ica t ions des vaisseaux sanguins q u i sont d< 

sous. Les parties q u i sont r e s t é e s noires perdent journe l lement leur noircei 

en sorte q u ' u n pet i t nombre d ' a n n é e s a m è n e r a u n changement to ta l . 

» Le cou et le dos le l ong des v e r t è b r e s ont plus c o n s e r v é de leur ancienne co 

leur que tou t le reste, et semblent encore, par quelques taches, rendre tém< 

gnage de leur é t a t p r i m i t i f . L a t ê t e , l a face, la poi t r ine , le ventre, les cuisses, 

jambes et les bras on t presque e n t i è r e m e n t acquis la couleur blanche; les par t 

naturelles et les aisseUes ne sont pas d'une couleur un i fo rme , et l a peau de < 

parties est couverte de p o i l b lanc ( la ine) o ù elle est blanche, et de p o i l no i r 

elle est no i re . 
w Toutes les fo is qu 'on a exc i t é en elle des passions, telles que l a colère , 

honte , etc., o n a v u sur- le -champ son visage et sa poi t r ine s'enflammer de ro 

geur. PareiUement, lorsque ces endroits d u corps ont é t é exposés à l ' ac t ion 

feu , on y a v u p a r a î t r e quelques marques de rousseur. 

» Cette femme n'a jamais é t é dans le cas de se plaindre d'une douleur q u i 

d u r é v ing t -qua t re heures de suite : seulement elle a eu une couche, i l y a env i i 

d ix-sept ans. E l le ne se souvient pas que ses règles aient jamais é t é s u p p r i m é 

hors le temps de sa grossesse. Jamais elle n'a é té sujette à aucune maladie de 

peau, et n 'a u s é d 'aucun m é d i c a m e n t a p p l i q u é à l ' ex t é r i eu r , auquel on puii 

a t t r ibuer ce changement de couleur. Comme on sait que par la b r û l u r e la pe 

des n è g r e s devient blanche, et que cette femme est tous les jours o c c u p é e a 

t r avaux de la cuisine, on pour ra i t p e u t - ê t r e supposer que ce changement de co 

l eu r aurai t é t é l 'effet de l a chaleur : mais i l n ' y a pas moyen de se p r ê t e r à ce 

supposi t ion dans ce cas-ci, puisque cette femme a toujours é té bien hab i l l é e , 
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que le changement est aussi remarquable dans les parties q u i sont à l ' abr i de l'ac

t ion du feu, que dans celles qui y sont le plus exposées . 
» La peau, considérée comme émonc to i re , pa r a î t rempl i r toutes ses fonctions 

aussi parfaitement qu ' i l est possible, puisque la sueur traverse i n d i f f é r e m m e n t avec 

la plus grande l iber té les parties noires et les parties Manches. »• 
Mais s'il y a des exemples de femmes ou d'hommes n o w ^ i f v e n u s blancs, j e ne 

sache pas qu ' i l y en ait d'hommes blancs devenus noirs. L a couleur la plus con
stante dans l 'espèce humaine est donc le blanc, que le f r o i d excessif des climats 
du pôle change en gris obscur, et que la chaleur t rop forte de quelques endroits 
de la zone torride change en noir : les nuances in t e rméd ia i r e s , c ' e s t -à -d i re les 
teintes de basané , de jaune, de rouge, d'olive et de b run , d é p e n d e n t des d i f férentes 

t empé ra tu r e s et des autres circonstances locales de chaque con t r ée ; l'on, ne peut 
donc attribuer q u ' à ces m ê m e s causes la d i f férence dans la couleur desXyeux et 
des cheveux, sur laquelle n é a n m o i n s i l y a beaucoup plus d ' u n i f o r m i t é qufe dans 
la couleur de la peau : car presque tous les hommes de l 'Asie, de l 'Afriquèrçfetto 
l 'Amér ique , ont les cheveux noirs ou bruns ; et pa rmi les E u r o p é e n s i l y a ^ L u -

être encore plus de bruns que de blonds, lesquels sont aussi presque les seiifekqui 

aient les yeux bleus. 

SUR LES MONSTRES. 

A ces variétés, tant spécifiques qu'individuelles, dans l'espèce humaine, on 
pourrai t ajouter les m o n s t r u o s i t é s ; mais nous ne traitons que des faits ordinaires 
de la nature, et non des accidents : n é a n m o i n s nous devons dire qu'on peut 
rédui re en trois classes tous les monstres possibles; la p r e m i è r e est celle des 
monstres par excès, la seconde des monstres par défau t , et la t r o i s i ème de ceux 

qui le sont par le renversement ou la fausse position des parties. Dans le grand 
nombre d'exemples qu'on a recueillis des d i f fé ren ts monstres de l 'espèce humaine, 
nous n'en citerons i c i qu 'un seul de chacune de ces trois classes. 

Dans la p remiè re , q u i comprend tous les monstres par excès, i l n 'y en a pas de 

plus frappants que ceux qu i ont u n double corps et forment deux personnes. Le 
26 octobre 1701, i l est n é à Tzoni , en Hongrie, deux filles qu i tenaient ensemble 

par les reins (voyez pl. I I , fig. 2); elles ont vécu v ing t -un ans. A l 'âge de sept ans 
on les amena en Hollande, en Angleterre, en France, en I tal ie , en Russie, et 
presque dans toute l 'Europe : âgées de neuf ans, u n bon prê t re les acheta pour les 

mettre au couvent à P é t e r s b o u r g , où elles sont res tées j u s q u ' à l 'âge de v i n g t - u n 

ans, c 'es t -à-dire j u s q u ' à leur mort , q u i arriva le 22 févr ier 1723. M . Justus-Joannes 

Tortos, docteur en médec ine , a d o n n é à la Société royale de Londres, le 3 j u i l l e t 
1757, une histoire détai l lée de ces jumelles, qu ' i l avait t r ouvée dans les papiers de 

son beau -pè re Cari. Rayger, q u i é ta i t le chirurgien ordinaire d u couvent o ù elles 
étaient. 

L'une de ces jumelles se- nommait Hélène, et l 'autre Judith. Dans l'accouchement, 
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H é l è n e pa ru t d 'abord jusqu 'au nombr i l , , et t rois heures a p r è s on t i r a les jambes, et 

avec elle parut J u d i t h . H é l è n e devint grande et é ta i t f o r t dro i te ; Jud i th f u t plus 

petite et u n peu bossue; e%3 é t a i e n t a t t a c h é e s par les re ins; et pour se voi r , elles 

ne pouvaient tourner que l a ' ' f ê t e . I l n ' y avait qu 'un anus. A les v o i r chacune par 

devant , l o r s q u ' e l l e s - é t a i e n t a r r ê t é e s , on ne voyai t r i en de d i f f é r en t des autres 

femmes. Comme l 'anus é t a i t c o m m u n , i l n ' y avait qu 'un m ê m e besoin pour aller 

à la selle : rna i s ,ûpour le passage des urines, cela é ta i t d i f fé ren t , chacune avait ses 

besoins; ce q u i leur occasionnait de f r é q u e n t e s querelles, parce que quand, le 

besoin prenai t à la plus fa ible , et que l 'autre ne voula i t pas s ' a r rê te r , celle-ci l ' em

por ta i t m a l g r é elle : pour tou t le reste elles s'accordaient, car elles paraissaient 

S'aimer tendrement. A six ans, J u d i t h devint percluse du côté gauche; et quoique 

par la.suite elle p a r û t g u é r i e , i l l u i resta tou jours une impression de ce ma l , et 

l 'espri t l o u r d et f a ib l e . A u contraire, H é l è n e é ta i t belle et gaie; elle avait de l ' i n -

tpHigoïice et m ê m e de l 'esprit . Elles ont eu en m ê m e temps la petite véro le et la r o u -

.inais toutes leurs autres maladies ou indispositions leur arrivaient s é p a r é 

m e n t ; car J u d i t h é ta i t sujette à une toux et à la fièvre, au l ieu q u ' H é l è n e é ta i t 

d 'une bonne s a n t é . A seize ans leurs règ les parurent presque en m ê m e temps, et 

Ont t ou jou r s c o n t i n u é de p a r a î t r e s é p a r é m e n t à chacune. Comme elles appro
chaient de v ingt -deux ans Jud i th p r i t la fièvre, tomba en l é t h a r g i e , et mouru t le 

23 f é v r i e r : la pauvre H é l è n e f u t obl igée de suivre son sort ; trois minutes avant la 
m o r t de Jud i t h , elle tomba en agonie, et m o u r u t presque en m ê m e temps. E n les 

d i s s é q u a n t , on a t r o u v é qu'elles avaient chacune leurs entrailles bien en t iè res , et 

m ê m e que chacune avait u n condui t s é p a r é pour les e x c r é m e n t s , lequel n é a n 

moins aboutissait au m ê m e anus. 
Les monstres par d é f a u t sont moins communs que les monstres par excès : nous 

ne pouvons g u è r e en donner u n exemple plus remarquable que celui de Tenfant 

que nous avons fa i t r e p r é s e n t e r (pl. I I , fig. 3) , d ' ap rè s une tê te en cire q u i a é té 

fa i te par mademoiselle B iberon , dont on c o n n a î t le grand talent pour le dessin et 

l a r e p r é s e n t a t i o n des sujets anatomiques. Cette tê te appartient à M . Dubourg, 

habi le natural is te et m é d e c i n de la F a c u l t é de Paris ; elle a é té mode lée d ' après u n 

enfant femelle q u i est venu au monde v ivan t au mois d'octobre 1766, mais qu i n'a 

v é c u que quelques heures. Je n 'en donnerai pas la description d é t a i l l é e , parce 

qu'el le a é t é i n s é r é e dans les j ou rnaux de ce temps, et p a r t i c u l i è r e m e n t dans le 

Mercure de France. 
E n f i n , dans la t r o i s i è m e classe, q u i contient les monstres par renversement ou 

fausse pos i t ion de parties, les exemples sont encore plus rares, parce que cette 

e spèce de m o n s t r u o s i t é é t a n t i n t é r i e u r e ne se d é c o u v r e que dans des cadavres 

qu 'on ouvre . 
« M . M é r y fit, en 1688, dans l 'hô te l roya l des Invalides, l 'ouverture d 'un soldat 

q u i é t a i t âgé de soixante-douze ans, et i l y t rouva g é n é r a l e m e n t toutes les parties 

internes de la po i t r i ne et d u bas-ventre s i tuées à contre-sens, celles q u i , dans 

Tordre c o m m u n de la nature , occupent le côté d ro i t é t a n t s i tuées au côté gauche, 
66 

v . 
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et celles* du côté gauche l ' é tan t au droi t : le c œ u r é ta i t transversalement dans la 
poitrine ; sa base, t o u r n é e du côté gauche, occupait justement le mi l i eu , tout son 
corps et sa pointe s ' avançan t dans le côté droi t . . . La grande oreillette et la veine-
cave é ta ien t p lacées à la gauche, et occupaient aussi le m ê m e côté dans le bas-
ventre j u s q u ' à l'os sacrum... Le poumon droi t n ' é ta i t d iv isé qu'en deux lobes, et le 

gauche en trois. 
» Le foie était p lacé au côté gauche de l'estomac, son grand lobe occupant en t iè 

rement l 'hypocondre de ce côté- là . . . La rate é ta i t p lacée dans l 'hypocondre droit , 
et le panc réas se portait transversalement de droite à gauche au d u o d é n u m (1). » 

M . Wine low cite deux autres exemples d'une pareille transposition de v i s c è r e s : 
la p r emiè re observée en 1650, et r appor tée par Rio lan ; la seconde observée en 1657, 
sur le cadavre du sieur Audran, commissaire du r é g i m e n t des gardes, à Paris. 
Ces renversements ou transpositions sont p e u t - ê t r e plus f r é q u e n t s qu'on ne l ' ima
gine ; mais , comme ils sont in t é r i eu r s , on ne peut les remarquer que par hasard. 
Je pense n é a n m o i n s qu ' i l en existe quelque indicat ion au dehors : par exemple, 
les hommes qu i naturellement se servent de la ma in gauche de préférence à l a 
m a i n droite pourraient bien avoir les viscères renversés , ou du moins le poumon 
gauche plus grand et composé de plus de lobes que le poumon droi t ; car c'est 
l ' é t endue plus grande et la supér ior i té de force dans le poumon droi t qu i est la 

cause de ce que noms nous servons de la main , du bras et de la jambe droite, de 
pré fé rence à la m a i n ou à la jambe gauche. 

Nous finirons par observer que quelques anatomistes, p réoccupés du Système 
des germes préex is tan t s , oui c ru de bonne f o i qu ' i l y avait aussi des germes mons
trueux préex is tan t s comme les autres germes, et que Dieu avait créé ces germes 
monstrueux dès le commencement : mais n'est-ce pas ajouter une absu rd i t é r idicule 
et indigne du Créa teur à u n sys tème ma l conçu , que nous avons assez r é f u t é p r é 

c é d e m m e n t , et qu i ne peut ê t re adop té n i soutenu dès qu'on prend la peine de 
l 'examiner ? 

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1733, pages 374 et 375. 
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