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HIPPOCRATE
R E V U E  M EN SU ELLE DE M EDECINE

Historique, Patriotique, Anccdotique

Λ  V I S  Λ  N O S  L E C T E U R S .  — Ο ,ι p c u t  s 'abonncr a ceile 
R evue en a d ressa n t j  M . le D r Socra te L ago u d a ky , i o j ,  avenue  
de V illiers, P a r is , u n  m a n d a t  de posie  de 10  j r a n c s .

Notre Programme
ous v o u lo n s  fa ire  d 'H ip p o cra te  u n e  re v u e  u n iq u e  en 

so n  g e n re , a y a n t  la m ed ec in e  p o u r  b ase . T o u te s  
les c o n n a is sa n c e s  liu m a in e s  c o n f in e n t a la  m ed ec in e  

e t la c o m p e te n t .
N ous p u b lie ro n s  d es  tr a v a u x  h is to r iq u e s , p a tr io tiq u e s , l i tte -  

ra ire s  e c r its  p a r  des G re c s  ou  p a r des p h ilh e lle n e s .
N ous fe ro n s  c o n n a lt r e  en  E u ro p e  to u s  les t r a v a u x  o r ig in a u x  

c o n c e rn a n t  le  m o u v e m e n t a c tu e l  de la  sc ie n c e  m e d ic a le  e t 
£ c r its  p a r  d es  m ed ec in s  g re cs  o u  d ’o rig in e  g re cq u e .

P o u r  re a lise r  ce v a s te  p ro g ra m m e , n o u s  fa iso n s a p p e l au  
co n c o u rs  de  to u s  les m ed ec in s  h e l lc n e s , les p lu s  m o d este s  
co m m e les  p lu s  e m in e n ts .

D r L a g o u d a k y .



Appel de Crete

hs h a b ita t io n s  de onze m ille  fa m ilie s  de  la  c lasse  ru -  
ra le  o n t e tc  in c e n d ie e s , les  a rb re s  de le u rs  te r r e s  o n t 
lite  co u p e s , e t to u t  t r a v a il  cessa  d ep u is  d ix  m o is  et 

v in t  a m a n q u e r .  U n e  p a r tie  d e  ces m a lh e u re u se s  fam ilie s  se 
so n t re fu g iees  en  G re c e ;  la , a u  m ilie u  des so u ffran ces  de to u te  
so rte , e lles  s o n t  a ss is tees  p a r  l ’E ta t  e t p a r  les  p a r tic u lie r s  ; m a is  
la  p lu p a r t  de  ces fam ilie s  se s o n t re tire e s  su r les  m o n ta g n e s  ou , 
en  m a n g e a n t  les  h e rb e s  de  la  te r r e  e t le s  m o rc e a u x  de p a in  que 
d es  cosurs g e n e re u x  le u r  e n v o ie n t ,  e lles  v iv e n t  d a n s  les  c a b a - 
n e s  des b e rg e rs  e t d a n s  les g ro tte s . M ais a p re s e n t,  m §m e ces 
re s so u rc e s  v ie n n e n t  d ’e tre  ep u isees , ta n d is  que  les  b e so in s  de 
n o u r r i tu re ,  d ’h a b ille m e n t e t de  m ed ica m e n ts , au  m ilie u  de 
I’h iv e r  r ig o u re u x  q u i v ie n t  de  fo n d re  su r  n o u s , m u ltip l ie n t  e t 
a u g m e n te n t.

A  p e in e  re tr a c e  n o t r e  c a la m ite  le  c o r re s p o n d a n t  d u  « T im es»  
de L o n d res , e n v o y e  s u r  le s  lie u x , en  e c r iv a n t  : « L ’h iv e r  es t 
t r e s  r ig o u re u x , les  m o n ta g n e s  s o n t  c o u v e r te s  de  n e ig e , e t  p lu -  
s ie u rs  fa m ilie s , n ’a y a n t  m em e p as  q u e lq u e s  g u e n ille s  p o u r  s ’en- 
v e lo p p e r  la  n u it ,  v iv e n t  d a n s  des g ro tte s .  A u x  m u su lm a n s , 
h a b ita n t  d a n s  les  v il le s , o n  en v o ie  re g u lie re m e n t,  av ec  ch a q u e  
v a p e u r q u i a r r iv e , de  la  fa rin e  ; m a is  les  ch rd tie n s  se t r o u v a n t  
d a n s  l ’in te r ie u r  de  l ’ile , so u ffren t le  m a r ty re  e t s o n t  p r iv e s  de 
to u te  a ss is tan ce . »

P o u r  ces e x is te n c e s  h u m a in e s  ab a n d o n n e e s , n o u s  d e m a n -  
d o n s , de  to u te  b o n n e  &me c h rd tie n n e , la  c h a r i t e !

M e r e s ! e n v o y e z -n o u s  les  v e te m e n ts  en  p lu s  de v o s  e n fa n ts  
p o u r  c o u v r ir  les m em b re s  gelcis des n o tre s . L eu rs m eres  e x te -
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n u e e s  p r ie ro n t  le T re s -H a u t  p o u r  que v o s tre s  ch e rs  p e tits  
v iv e n t  lo n g te m p s  e t re c o u v re n t le u r  sa n te , s ’ils  s o n t  m alad es .

C hefs de fam ille  ! p rivez  p o u r  q u e lq u es  jo u rs  les v o tre s  de  to u t  
su p e rflu  e t  en v o y e z -le  n o u s . Les b e n e d ic tio n s  des affam es e t 
des m a lad es  r e m p liro n t  de  b o n h e u r  v o s  m a iso n s  e t fe ro n t 
re u s s ir  v o s  affaires.

P re la ts  e t m em b res  d u  c le rg e  de  to u t  ra n g , p re ch ez  en c o re  
u n e  fo is  k  v o s  o u a ille s  la  p a ro le  d u  S e ig n e u r en  fa v e u r  des C re -  
to is , fo u e tte s  p a r  d es  m a lh e u rs  v a r ie s . D ites  a v o s  fideles que  
n o u s  d is tr ib u e ro n s , de  n o tre  p ro p re  m a in , to u te  o ffrande a u x  
p lu s  so u ffran ts .

S ig n e  : M gr N IC E P H O R E , a rc h e v e q u e  de  C re te .

Je d d d ie  la  t ra d u c tio n  d e  ce t ap p e l d ese sp e re  au  p r in c e  de 
B ism arck . Lui seu l, en  E u ro p e , en  a p p re n a n t  les m a lh e u rs  des 
C re to is , a e c r it  c e tte  o d ieu se  p a ro le :  « C ’es t b ie n  fa it!  » M a in -  
te n a n t ,  so u ffra n t, qu  il lise  c e t a p p e l ! Q u e  le  c r i  d es  affam es 
l’a c e o m p a g n e  d an s  sa to m b e  com m e u n e  m a le d ic tio n  su p re m e !

D r S. L.



Adamance Coray
Par Jacques C. Bolanacui.

i R liigas precipita par ses chants la renaissance de la Grece, 
Doray, par sa science, 1 ui donna un corps. Quand une nation 

revient a la vie, elle s’assim iie, pour ainsi dire, les elements 
memes qui sem bleraient devoir rester le plus en dehors d’une forma
tion politique. Ailleurs, e t en d ’au tres tem ps, Coray, en exhum ant, en 
com ineutant les textes des ecrivains de T an tiq u ite  grecque, eilt ete 
un m einbre rem arquable de l ’ln s titu t, un  digne successeur des Las- 
caris e t des Bessarion. Pour son p ay se t dans les circonstances toutes 
particulieres, sou etude approfondie do la littc ra tu re  grecque fu t un 
levier pu issant qui liata Γoeuvre de l ’independance. Grace a lui, tous 
les grands classiques d’Athenes devinren t les complices des nobles 
Palikares, dont nos'chansons populaires ont perpetue le souvenir.

En re tracau t cette laborieuse existence qui seinble s’etre usee aux 
veilles de l ’erudition, mon in ten tion  est encore de faire ressortir plus 
le patrio te que le s a v a n t; car, a proprem ent parler, Coray fut plus 
qu’un restau ra teu r de la litte ra tu re  g re c q u e ; on peut dire de lui qu’il 
fu t le bon geuie de l ’antiquite. En reeditant les livres, il fit renaitre  
les homines. La Grece., qui rec ita itm ach in a lem en tle  tex ted es  anciens 
au teurs, app rit en quelque sorte que ces au teu rs etaien t ses ancetres, 
et que leurs oeuvres etaient son heritage. Elle y puisa des leoons de 
beau langage e t des principes decondu ite  politique. En apprenant la 
tradition de sa langue, grace a Coray, le peuple grec reprit anssi la 
tradition  de son histoire.

Jean  Coray, pere de l’helleniste, e ta it o rig inaire  de l ’ile de Chio ; il 
q u itta  de bonne heure son pays natal pour aller chercher fortune. II 
se lixa a Sinyrue, oil il epousa Thoma'ide Khysia ; de cette union, il 
eu t, le 24 av ril 1748, Adamance Coray, et, dans la  suite, sept au tres 
eafan ts, qui tous, m oururent en bas age, excepte un seul nomme Andre.

JA C Q U E S  C . B O L A N A C H [
N E  A  SM Y R N E , EN 1 8 4 4 ,  M O R T  A  P A R IS  EN 1 8 8 9
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Les parents de Coray n 'e ta ien t guere capables de lu i dormer une 
instruction developpee. Son pore, adonne au commerce, ne possedait 
qu’une cu lture intellectuelle tres incom plete; quant a  sa m ere ,tou tes 
ses connaissances se bornaien t aux prem iers elem ents du g recancien . 
Neanmoins, certaines circonstances partieulieres perm irent a Coray 
de surm onter les obstacles qui sem blaient s’apposerk son instruction ; 
son a'ieul m aternel, Adamance Rhysios, avait etc pendant sa jeunesse 
un professeur distingue. Apres avoir sejourne longtem ps a Constanti
nople et a Chio, il vint s’etab lir k Smyrne, oiial se voua au  commerce, 
qui toutefois ne lui fit point oublier les occupations de sa jeunesse; 
chaqne fois qu’il avait quplques m om ents de loisir, il recourait ii une 
petite bibliotheque composee des m eilleurs classiques.

II m ourut un an avant la  naissance de Coray, e t l’on doit reg re tte r 
a ju s te  titre  qu’il n ’ait pu presider a ses prem iers pas dans la carriere 
des lettres. Comme il n ’avait eu que des filles, Adamance Rhysios 
legua ses liv res a celui de ses petits-fils qui so rtira it le prem ier de 
l ’ecole. Cette disposition testam entaire  du t exciter une forte em ulat n 
dans la famille, e t Coray travailla  avec ardeur pour obtenir la  recom
pense que son a'ieul venere destinait au plus studieux.

Si Jean  Coray n ’e ta it doue que d’une instruction tres  incom plete, il 
com prenait p o u rtan t la necessite du travail in te llec tu e l; aussi ne re- 
cu la-t-il devant aucun sacrifice pour faire de son fils aine un homme 
cultive ; il le plaoa done dans une ecole grecque nouvellem ent fondee 
a  S m y rn e ; m ais Coray avoue naivem ent, dans son autobiographie, 
q u ’on y recevait une bien m aigre pitance intellectuelle. Citons ses 
propres p aro le s :«  L’in stitu teu r et l ’ecole ressem blaient aux au tres 
ecoles de la Grece, a cette ep o q u e ; l ’instruction que l’on y  recevait 
e ta it des plus m a ig re s ; mais, en revanche, les coups de baton s’y  dis- 
tribuaien t largem ent. »

La severite du m aitre e ta it telle qu’elle effraya le jeu n e  frere de 
Coray, qui p rit la fuite. Quant a Adamance lui-mSme, il m ontra plus 
de eonstance et de ferm ete ; son desir d’apprendre, sa genereuse am 
bition lui firent supporter tous les m auvais traitem ents. Sa famille 
lu i fournissait d’ailleurs les p lus honorables exemples ii su ivre, son 
a'ieul Rhysios et d’au tres, tels que le docteur Andre Coray ( l ) e t l e  
Pere Cyrille, son cousin, alors professeur de langue grecque a Chio.

i l)  Cet A ndre  C oray est l’a u te u r d ’une ode p in d ariq u e  en  dialecte dorien , adreesee Λ 
M. d ’Aguesseau, c.unpoaee et publiee ii P a ris  en 170:2. Ceice ode fut roim prim ee chez 
E b e rh a rt, en  181'J, p a r ie s  soiiis d ’Adam auce Goray, qu i y a jouta  l ’eloge du Chancelier 
p a r Thom as.
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Les patien ts efforts du jeune Adamance fa ren t couronnes de succes, 
et, au sortir de lecole, ce fu t lu i qui Lerita des livres de son a'ieul.

II ava it obtenu le titre  re ten tissan t de tres savant et tres sage. Tou- 
tefois, m algre ce titre  pompeux, il ne savait guere assez de grec pour 
expliquer les au teu rs classiques.

Coray ne pouvait songer h com pleter ses etudes a Sm yrne, cette 
ville n ’offrant pas de suffisantes ressources intellectuelles, vu q u e les  
Tares m ettaient obstacle a la diffusion des lum ieres. D’au tre  part, la 
lecture assidue des harangues de Dcmostlieue avait inspire a Coray 
la haine du despotism e, et son sejour dans une patrie  opprimee lui 
e ta it devenu intolerable. La vue des m alheurs qui frappaient son 
pays, l ’enthousiasm e presque morbide qu’excitait chez lui la lecture 
des oeuvres du g rand  orateur, exercerent su r l ’e tat de sa sante une 
fa :lieuse influence, et il contracta tou t jeu n e  un cracliem ent de sang  
qu’il conserva ju sq u ’& l’age de v ingt ans, mais qui ne pu t ncanmoins 
ra len tir sonactiv ite  ni dim inuer son ardeu r au travail.

Coray com prit bientot la necessite d’apprendre l’ita lien  et le fran- 
c a is ; m ais la difficulte ctait de trouver des m aitres capables, e t il eut 
en peu de tem ps la conviction que ceux qu’il avait rencontres jusque- 
la  n ’en savait guere plus que son ancien m agister, sauf ce qui con- 
cernait le m aniem ent du baton dans lequel le susd it etait passe 
m altre. 11 etudia done avec zele, et le plus souvent seul, ces deux 
langues, dans le bu t de se rendre plus facile l’ctude du la tin . II pos- 
sedait le Strabon de Casaubon, et, afin d’arriver h comprendre les 
excellentes notes de cette edition, il redoubla d’ardeur pour s’initier 
a la  langue de Virgile et de Ciceron. II ava it l’intention de recourir 
aux Jesu ites; e’etaient, en effet, & Smyrne, lesseu ls veritables m aitres 
auxquels il pilt s’ad resse r; mais la fam ille de Coray ne voulut pas 
l ’abandonner h leu r influence.

Les trad itions de la famille etaien t com pletem ent hostiles au  catho- 
licisme, et le g rand-pere de Coray, Adamance Rhysios, avait meme 
rcdige contre le papism e et ses e rreu rs , un  tra ite  en vers iam biques, 
qui ne fu t public qu’apres sa mort. H eureusem ent pour Coray, un au- 
m onier de la chapelle du consulat de Hollande, Bernard Keun, cher- 
cbait alors un jeune Grec qui pi\t lui apprendre la prononciation du 
grec moderne ; il s’arrangea done avec Coray pour lui donner des 
leeons de latin  en echange de celles qu ’il desirait. Au bout de quel- 
ques seinaines, le chapelain a tte ig n it son b u t ; mais il n ’en garda pas 
moins le jeu n e  Grec, auquel il s ’a ttach a  par une vive e t profonde 
am itie ; il fit avec lui de frequentes prom enades, lui p re ta  liberale-
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m ent ses livres, e t lui perm it de trava iller seul dans sa bibliotheque.
Ce fu t en 1772 que Coray vit so realiser le plus cber de ses vceux. 

Son pere l’envoya en Hollande pour represen ter sa maison de com
merce. Le jeune homme p a rtit done, m algre la tendre opposition de 
sa m ere, qui redoutait pour lu i les dangers et les fatigues d’un aussi 
long voyage m aritim e. Apres une traversee de v in g t-s ix  jours, il 
arriva  a Livourne, de la  se ren d it a A m sterdam . Les occupations com- 
m erciales ne firent pas oublier a Coray ses chores e tu d e s ; il allait 
chez un ami de Keun, le pasteur Adrien B uurt, qui lu i enseigna la 
geom etric et la logique. C’est en passant, dans l ’intim ite de ce pasteur 
e t de sa famille, des journees laborieuses, que Coray echappa aux 
dangers et aux seductions de la  jeunesse. Les plaisirs de son age 
n ’eurent jam ais pour lui aucun a ttra it et sa seulc passion fut toujours 
l’etude.

Apres six annees de sejour h Amsterdam, six annees qui contri- 
buerent largeraent a augm euter son capital intellectuel, Coray dut 
reprendre le chem in de Sm yrne. II n ’oublia jam ais l’heureux tem ps 
qu’il avait passe en Hollande, et tren te  ans plus tard  il aim ait ^ rap- 
peler dans sa correspondance le souvenir du p ieux m inistre de l’Evan 
gile qui l’ava it accueilli avec tau t de bienveillance, et il donnait a sa 
memoire tous les tem oignages d’une tendre e t filiale reconnaissance.

Avant de re tourner dans sa patrie , il passa l ’hiver de 1778 a Venise, 
esperant toujours obtenir de sa famille l’autorisation de se rendre en 
France pour etudier la m edecine, ce qui lu i au rait perm is de rester 
eloigne des Turcs quelque tem ps encore, e t en mfime tem ps il au ra it 
pu se m ettre  en etat de pra tiquer, en cas de retour, la medecine, seule 
profession que les Turcs en touren t de quelque consideration. La per
mission que Coray dem andait lu i fut sans doute refusee, car il quitta 
Yenise et arriva  a Smyrne au  printem ps de 1779, peu de tem ps apres 
le grand  incendie qui avait consum e, avec une partie de la ville, la 
maison de son pere.

Ce m allieur, jo in t au  degout e t a l’aversion quo lu i inspiraient les 
Turcs, le je ta  dans u n te l  e tat de su rexcita tione t do frenesie que Keun 
reussit a  g ran d ’peine a le calm er. II voulait a toute force s’eloigner 
de sa patrie  opprimee ; ses parents, dans l'im possibilite de le garder 
aupres d’eux, songerent a le m arier.

« Mon jeune age, dit-il dans son autobiographie, se sera it laisse 
prendre a cette amorce, vu la  beaute et la fortune de la jeune fille, 
qui e ta it orpbeline de pere; m ais l ’am our de la liberte l ’em porta sur 
toute au tre  consideration. »
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Cependant, comme sa sante allait declinant de jo u r on jo u r, ses 
parents inquiets finirent p ar lui accorder la permission de se rendro 
en France, but de ses roves. Le 0 octobre 1782, il a rriva  & Montpellier, 
oil il sejourna six ans. C’est la que, libre de toute entrave, il sc livra 
avec ard eu r a l’etude de la medecine.

Tant que ses paren ts vecurent, il fu t soutenu par eux, ainsi que 
par son ami Keun, au tan t du moins que la  modeste fortune de celui-ci 
le lui porm ettait. Prive de ses paren ts, Coray du t alors songer aux 
m oyens de subvenir par lui-meme a ses besoins; il vendit la maison 
paternelle et se nu t a tradu ire  on franoais des ouvrages de medecine 
anglais ou allem ands, deux langues qu’il av a it apprises en Hollande. 
11 fut recu docteur en medecine a la Facultc de M ontpellier (1), puis 
il se rendit a Paris, m uni des recom m andations les plus pressantes de 
ses professeurs, en tre an tres de Broussonet, deG rim aud e td e  Chaptal, 
qui en faisaient le plus grand  cas. II arriva dans la capitale le 
24 rnai 1788, peu avan t la  Revolution.

Coray assista, comme observateur, aux memorables evenem ents de 
cette crise te rrib le ; il redigea une sorte de journal re la tan t ce qui se 
passait sous ses yeux, et en le lisan t on reconnait que l’au teu r e ta it 
plein du plus v if enthousiasm e pour la  liberte.

L'immense revolution sociale et politique dont la France etait alora 
le theatre  inspira a Coray l’ardent desir de regenerer aussi la Grece, 
en lui rappelan t ses vieux souvenirs. L’enivran t spectacle auquel il 
assistait lui in sp ira it p lu sd ’une douloureuse reflexion, lorsque, je tan t 
les yeux sur ses com patriotes, il les voyait courbes sous le plus 
ignom inieux esclavage. En q u ittan t Smyrne pour la prem iere fois, il 
n’avait songe qu’a s’instru ire; en venant it M ontpellier, il avait eu 
pour bu t d acquerir en medecine des connaissances qui lui perm issent 
d ’Stre u tile  & ses com patriotes. La France ayant repris en 1789 la 
direction de ses destinees, il com prit qu’il ne suffisait pas d 'e tre un 
savant praticien, ni un homme de cabinet, il se sen tit appele a une 
plus haute mission, celle de p reparer par ses ecrits la  regeneration de 
sa patrie , de cette te rre  classique qui a vu n aitre  e t fleurir la plus 
brillan te  des civilisations antiques. Pour a tte indre son but, il avait 
a  im iter ce que la Revolution francaise presen tait de genereux et de 
p ra tique ; il ava it de plus a eviter les funestes ogarem ents auxquels 
p lus tard  elle se laissa si tristem ent en tra lner.

(1) Sa these, publiee en la tin  it M ontpellier en 1780, e t in titu lee  P crito ln g a · 
S y n o p s is ,  est d0diee a B ernard  K eun.
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Coray, avec une perseverance a toute epreuve, une erudition varico 
et profonde, se consacra tou t en tier k l’apostolat sublime auquel il 
aspirait. Pour em anciper la Grece., il com prit que le prem ier et le plus 
svtr des moyens, e 'etait d’avoir recours a une instruction largem ent 
repandue. Pour atteindre ce but, il fallait tro is choses essentielles : 
fa ire approcicr aux Grecs leur situation politique et la faire comprendre 
aux au tres nations; leu r presenter des modeles soit de pensees, soit 
de style, tires des nom breux classiques; enfin, s’efforcer d ’am eliorer 
et de purifier la langue vulgaire en la  dcbarrassant de l’im pur 
alliage des idiomes barbares, et creer pour cette langue transform ce 
une syntaxe, sans toutefois sVcarter trop des traditions antiques.

C’est ainsi que Coray devint a la  fois ccrivain politique, editeur 
d’auteurs classiquos et leg islateur de la langue moderne. C’est sous 
ces trois points de vue que nous chercherons a faire apprccier les 
inestim ables services rendus par cet homme illustre  a  la  science et 
a sa patrie.

La Revolution frangaise eut son contro-coup en Orient, e t la  Grece se 
p repara it a repondre par une insurrection  a l’appel de la  Convention 
nationale, quand le supplice de Rhigas v in t am ortir ce prem ier elan. 
Le gouvernem ent turc redouta un mom ent de voir sa victim e lui 
echapper, et, ne pouvant trouver en lui-meme des ressources pour 
apaiser les esprits, il eu t recours a la  plum e du patriarche Anthime, 
titu la ire  de Jerusalem , qui adrcssa & ses com patriotes une Instruction 
paternelle destinee a trom per les esperances des Grecs. Mais Coray fit 
echouer cette manoeuvre du despotism e par une brochure vive et 
animee qu’il publia sous le titre  de Circulaire fra tem dle. Peu apres, 
e t quand on croyait que les armes francaises, victorieuses d e l’invasion, 
ira ien t a ttaquer l ’islam ism e a Constantinople, Coray ecrivit une 
brochure in titu lee  Trompette gucrridre, dans laquelle il appelait les 
Grecs aux armes.

Ce qui preoccupait su rtou t Coray, e’etait moins de soulever la  Grece 
que de la  rcgenerer. II savait quc sans instruction un  peuple est inca
pable d’user de sa liberte et de la conserver longtem ps. C’est pourquoi 
il p rit a tache d’en tre ten ir dans le coeur de ses com patriotes un  egal 
am our du savoir et de l’independance. Dans la preface dont il fit p re- 
ceder 6a traduction de Beccaria, il s’attaclia a faire ressortir cette 
verite, e t k prouver en tout qu’ils e taient dignes de leurs aucStres. Le 
terrain  etait bien prepare : quoique ensevelie et prosque annulee par 
une longue oppression, la Grece n’avait pas cesse un  in stan t de se 
preparer & l’avenir qui l ’a ttendait.

2
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Coray le prouva par le Me,noire sur Vetat actael de la civilisation de 
la Grice, qu ’il comm uniqua, eii 1813, a la Societe des O bservateurs de 
riiom m e. Ce fu t pour les savants, dont Coray avait su conquerir l’es- 
tim e, et pour les hommes politiques, la  revelation d’un monde nou
veau. La Grece cessa des lors d’etre consideree comme un  m usee 
ouvert aux  reclierches des arclieologues et aux crudits. C’eta it une 
nation qui, apres quatre siecles d’oppression, dem andait, en v ertu  de 
ce que le monde civilise lui doit, de ren tre r  dans le courant de la  vie 
moderne.

A partir de ce m om ent, Coray, dans tou tes les prefaces de ses tra 
ductions d’auteurs classiques, ne cessa de faire appel a la  perseve
rance de ses com patriotes, et su rtou t de les exhorter a trava iller 
activem ent a leur regeneration  intellectuelle. Les anciens etaient pour 
ainsi dire ses organes et ses temoins.

P ar la voix d’Aristote et de Platon, e t de tous les ecrivains de la 
Grece antique, il fa isait entendre aux Grecs ces accents qui furent, 
personne n ’en doute, une des causes decisives de l ’insurrection de 
1821 Les au tres brochures de Coray, ecrites sous 1’influence d’evene- 
m ents in terieurs dont l’liistoire garde a peine le souvenir, ne doivent 
§tre ici m entionnees que pour com pleter la liste de ses oeuvres poli
tiques.

L’oeuvre critique de Coray est tres considerable, et, au  point de vue 
de la  pure erudition, dem anderait de notre p art un examen plus appro- 
fondi que ne le comporte un simple complement ajoute a sa biographie.

N’ayant en vue que de faire ressortir l’oeuvre du grand  patriote, 
nous passerons rapidem ent su r l ’enum eration de ses ouvrages c r iti
ques, nous reservant d’y revenir plus ta rd  pour nous rendre m ieux 
compte de l ’influence qu’il a exercee su r la reforme de la langue g rec
que moderne en la  ra ttaclian t le plus etroitem ent possible a ses a n ti
ques origines. Dans l ’epitre dedicatoire de l ’edition du rom an d’Helio- 
dore, adressee a Alexandre Basili, Coray developpe ses vues su r les 
rom ans grecs en general, e t indique avec une precision rem arquable 
les causes qui ont am ene la corruption de la langue grecque, e t par la 
m§me, il enseigne les m oyens d’y  rem edier. Ce travail, qui obtint 
dans le monde savan t un  im m ense et legitim e succes, fut en Grece le 
point de depart d’une renaissance littera ire  qui ne s’est p lus arrfetee 
depuis. En 1803, Ooray fit p araitre  sou Prodromes, prospectus e t spe
cimen de la grande publication de la Bibliothique hellenique, dont les 
freres Zosima firent les frais. Dans cette preface, il developpe de nou
veau les idees em ises dans ses precedents ouvrages.
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S’il choisit, a l’etonnem ent de quelques-uns, des ouvrages relative- 
m ent peu connus, tels que les Histoires varices d'EUen, les Fragments 
des Constitutions d’Hcraclide le· Pontique et ceux de Nicolas le Damas
cene, ce ne fut po int la  le fait d’une preference inexplicable chez lui, 
mais plutcit de fourn ir & la  Q^ece renaissante une nourritu re plus 
adaptee h ses besoins actuels.,Le prem ier volume de sa BibliotMque 
fu t consacre a Isocrate; puis v inrent P lutarque, Strabon, A ristote, etc.

Chaque publication nouvelle e ta it accompagnee de notes precieuses, 
de com m entaires, oil les erudits de toutes les nations ont trouve des 
renseignem ents precieux et nouveaux sur la langue grecque.

Plus tard , m algre la  repugnance pour l’epoque de la  decadence grec
que, Coray publia dans V Atacta,^<\\xi forme la serie de ses longs tra 
vaux, les poemes du moine P tochoprodrom e; et cette reproduction, 
jo in te k une connaissance approfondie des rom ans du moyen age, n ’a 
pas peu contribue a enrichir et a rectifier le savan t lexique de Du- 
cange.

Disons m ain tenant un  mot de ses traductions. Dans celle qu ’il a 
donnee de Theophraste, il ne s ’attache pas seulem ent a rendre aussi 
exactem ent que possible le sens de l ’original, il l ’etend et le complete 
encore a  l ’aide de discours prelim inaires, de notes et de documents 
que lui fournissent l’etude approfondie des au teurs anciens et sa con
naissance parfaite des moeurs et des usages de la  Grece actuelle. P ar 
la, il a donne la  clef de difficulles qui etaient restees insolubles a 
Casaubon et a La Bruyere. Sa traduction du livre d’Hippocrate : Des 
airs, des eaux et des lieux , rem arquable ta n t par l’elegance que par 
les com m entaires scientifiques, qui tem oignent chez Coray d’une 
grande etendue de connaissances physiologiques, lu i fit decerner par 
l 'ln s titu t de France, en 1810, un p rix  de 5,000 francs. CJn de ses plus 
beaux titres a la popularite, en Grece, fut sa traduction  en grec mo
derne du livre de Beccaria : Dei delitti e delle pene. II la  dedia a la 
Republique ionienne, ce prem ier germ e de la  nationalite hellenique, 
e t cette traduction, k raison des circonstances, eu t un im mense 
re ten tissem ent dans toute la Grece. En 1805, il presenta k l ’em pereur 
Napoleon, qui l ’en avait charge e tan t prem ier consul, sa traduction 
de la  Geographie de Strabon, a laquelle collaborerent avec lu i trois 
savants : La Porte du Theil, Gosselin e t Letronne. L’em pereur satis- 
fait du prem ier volume, outre les 3,000 francs qu’il leur avait alloues 
par an pendant la  duree de ce travail, leur fit delivrer par son m i- 
n istre Chaptal, a  chacun un titre  de 2,000 francs de pension viagere. 
Coray, par un scrupule de delicatesse difficile & expliquer, n ’accepta
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que la pension viagere, e t en tra in a  m6me ses collegues a im iter son 
exemple.

Telles sont les oeuvres qui ont assure a Coray la  reconnaissance de 
son pays et une legitim e autorite dans le monde savant.

Sa correspondance, publiee k A thenes, reflete fidelement sa vie 
e t ses pensees. Nul plus que lui ne pratique le desinteressem ent du 
v rai pbilosophe. Son independance alia ju sq u ’a lui faire refuser les 
honneurs academ iques que M. Boissonade lu i proposait dans la 
le ttre  su iv a n te :

Paris, 25 mars 1816.

Je ne doute pas, Monsieur, que, si vous desirez une des places qui vont vaquer 
dans la troisieme classe de l’lnslitut,  vous ne puissiez l'obtenir et a l ’unaniinite 
peut-etre. Les visites qui sont passees en usage vous effrayent-elles, n’en faites pas; 
seulement, ecrivez au president ou au secretaire une lettre ostensible oil vous 
direz que vous tiendrez a honneur d’obtenir en cette occasion les suffrages de la 
classe, et que sans votie mauvaise sante vous vous feriez un devoir d’aller deman- 
der la voixde chacun des membres qui la composent, etc. Voila quel strait le lond 
et l’idee principale de la letlre. Je vous reponds que la classe vous dispenserait de 
toute autre demarche. J’ai entendu causer la-dessus, et je vous en ecris avec assu
rance. Si vous voulez faire cette lettre et me l’adresser, je la remettrai, et je ne doute 
pas qu’une des trois places ne vous soil donnee sur voire demande, faite dans le 
sens que je vous ai indique. Quelle que soit votre determination, voyez, je vous en 
prie, dans cette lettre, une nouvelle preuve de mon attachement et de mon devoue- 
ment. Pourrais-je avoir votre reponse avant vendredi ?

Boissonade .
.

I
Coray repondit en ces term es aux ouvertures de M. Boissonade.

Je suis on ne peut plus sensible a l’intcret que vous prenez a moi. Mes infirmites, 
dont le nombre s'accroit a tout moment, me font une loi de borner mon ambition 
et l’emploi du peu do forces qui me restent au seul travail qui m’occupe en ce 
moment.

Coray.
28 mars 1816. '

II m ourut a Paris le 6 avril 1833, a la  suite d’une chute faite dans 
sa cham bre, et ses amis eleverent un m onum ent su r lequel on g rava 
cette epitaphc, en grec, composee par lui-m£me :

Adamance Coray, de Vile de Chio, j e  repose sur une terre etrangere, 
la terre de Paris, que ja im e  a Vegal de la Grice, ma ixitrie.

Au 2 novem bre dernier, quand la foule de Paris se portait aux. 
cim etieres pour rendre de pieux devoirs a ceux qui ne sont plus,

a d a m a n c e  c o r a y 1R

j’allai au  cimetiere M ont-Parnasse visiter le modeste tombeau de 
Coray. J ’etais seul a donner un souvenir a celui qui fu t un  des initia- 
teu rs de la  liberte hellenique, et, avant de dire a sa cendre un  sym pa- 
thique adieu, je  repetai a haute voix ces vers g raves au-dessous de 
son epitaphe par une main inconnue:

Ce noble enfant des Grecs, dvoquant leur genie,
Fit lever a sa voix un peuple de her os,
La France, δ Coray, ta seconde patrie,
Te garde avec orgueil dans la pa ix  des tom beaux.

J a c q u e s  C. B o l a n a c h i .

Paris, 1875.
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Trnduit par Ie Dr Adamance C o r a y , 
Laureat de Tlnstitut de France.

CHAPITRE PREMIER

I N T R O D U C T I O N

elui qui se propose de faire des recherches exactes en 
medecine, doit prem ierem ent considerer les efifets que 
chaque saisou do l ’annee peut produire. Car, bien loin de 

se rcssem bler, elles different beaucoup les unes des autres, ainsi 
que chacune en particulier differe d’elle-mSme, d’apres les diverses 
vicissitudes qu ’elle peut eprouver. II doit, en second lieu, connaitre 
la natu re  des vents chauds et des vents froids : d’abord, de ceux qui 
sont communs ii tous les habitan ts de la terre ; et ensuite, de ceux qui 
reg n en t particulierem ent dans chaque pays. II ne lui est pas moins 
necessaire de connaitre les qualites des eaux, qui sont aussi differentes 
par leur vertu  qu’elles le sont par leu r saveur et par leur poids.

Ainsi, la prem iere chose que doit faire un medecin en arrivan t dans 
une ville qu’il ne connait point, c’est d’exam iner avec soin son expo
sition par rapport aux vents e t au different lever ou coucher du soleil, 
parce qu ’il y a bien de la difference en tre une ville exposee au nord 
et celle qui Test au  m idi; en tre une ville exposee au  levant e t une 
au tre  qui Test au  couchant.

C est avec la meme atten tion  qu ’il doit exam iner les eaux dont les 
hab itan ts font usage, savoir : si elles sont molles et sans odeur ou si 
elles sont dures; si elles viennent de lieux eleves et de rochers, ou si 
elles sont crues et saum atres.

•DES AIRS, DES EAUX ET DES LIEUX 15

II doit, de pius, considerer si le sol est nu e t secou couvert a ’arbres 
et hum ide; s'il est enfoncc et bri\le par des chaleurs etouffantes ou si
c’est un  lieu eleve.et froid.

II doit enfin exam iner le genre de vie et le regim e auxquels les 
habitan ts se plaisent davantage, savoir : s’ils sont grands buveurs et 
g rands m angeurs, e t en meme tem ps adonnes a la paresse, ou s ils 
aim ent au  contraire le travail e t l’exercice et que, m algre cela, ils 
m angent et boivent peu. C’est de sem blables observations qu’il faut
p artir pour ju g e r du reste.

Le medecin qui sera in s tru it de toutes ces circonstances, ou du 
moins de la  p lupart d’elles, sera en etat de bien connaitre la nature 
des m aladies qui sont particulieres a la ville ou il arrive pour la  
prem iere fois ou qui sont communes a tons les pays, de m aniere q u il 
ne sera ni em barrasse dans leur tra item ent, ni expose aux erreurs 
que doivent naturellem ent com m ettre ceux qui neg ligen t ces connais-
sances prelim inaires.

II pourra m6me predire, a m esure que l’annee s avance, tan t les 
m aladies generates qui doivent affliger toute la  ville en ete ou en 
h iver, que celles dont chacun de ses habitan ts est menace en particu 
lier, k cause de quelque changem ent dans le regim e. Car c e s t  en 
connaissant les divers changem ents des saieons, le lever e t le coucher 
des astres, e t la m aniere dont tous ces phenomenes se succedent, qu’il 
pourra prevoir quelle sera la  constitution de toute l’annee ; et cette 
m ethode d’exam iner et de connaitre d’avance les tem ps a  venir, lu i 
ren d ra  su rtou t facile la connaissance de tous les cas particuliers, ainsi 
que des moyens les plus propres a retab lir la san te de ses m alades, 
et a exercer son a r t avec le plus g rand  succes.

Si quelqu’un regarda it ces recherches comme des reveries meteo- 
rologiques, pour peu qu’il veuille abandonner ses prejuges, il sera 
convaincu que les conn«issancos astronom iques sont d un  grand  
secours la  medecine. C’est qu’en effet l’etat du ven tre  su it ordinaire- 
m ent les changem ents des saisons. Je  vais m ain tenan t exposer en 
detail la m aniere dont on doit faire toutes les recherches dont je  viens 
de parler.

CHAHTRE II

DE S C L I M A T S
Toute ville exposee habituellem ent aux vents chauds, tels que ceux 

qui soufflent entre le levant et le couchant d’biver, e t qui est a 1 abri
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des vents septentrionaux, doit abonder en eaux : m ais ces eaux sont 
saum atres, peu profondes, e t par consequent chaudes en ete et froides 
en hiver. Elies sont contraires a la sante de l’liomme, et doivent lui 
occasionner differentes maladies.

Dans une ville ainsi situee, la m oindre cause suffit pour changer 
les blussures en ulceres phagedeniques. Les hab itan ts ont naturelle- 
m ent la tete hum ide et pleine de p itu ite ; e t cette pituite, en se dechar- 
gean t dans le ventre , occasionne des d iarrliees frcquentes. 11s sont 
pour la p lupart sans force et sans v igueur ; ils m angent et boivent 
p e u ; car tout homme qui a la tete faible ne saurait supporter le via, 
par la raison qu’il se ressent p lu to t qu 'un  au tre  des m aux de t6te qui 
en sont la suite.

Quant aux m aux familiers & cette ville, les femmes sont m aladives 
e t su jettes aux pertes uterines ; beaucoup sont steriles par m auvaise 
sante plut6t que par nature, ou eprouvent de fausses couches frequentes.

Les enfants sont attaques de convulsions, d’asthines, e t de cette 
affeciion qu’on regarde comme un efFct im m ediat de la divinitc, et a 
laquelle on a donne le nom de malcidie sacree.

Les hommes sont sujets aux. dysenteries, aux  diarrhees, aux epia- 
les, aux fievres longues d’liiver, a beaucoup d’epinyctides et aux he- 
morrho'ides. 11 est au contraire ra re  qu’ils soient attaques de pleure- 
sies, de peripneum onies, de fievres ardentes, et de tout ce qu ’on 
connait sous le nom de m aladies a ig u e s ; car il n’est pas possible que 
ces m aladies regnen t ou l ’on a le ventre lache.

On y est, de plus, su jet a des ophtalm ies hum ides, qui ne sont ni 
longues ni facheuses, a moins que ce ne soit une maladie epideinique, 
occasionnee par quelque changem ent de saison. Lorsqu’on a passe 
cinquante ans, on est su jet aux fluxions qui viennent du cerveau et 
qui rendent les hommes paraplectiques, toutes les fois que la tete a 
ete exposee a l’ardeur du soleil, ou qu’ils ont eprouve l’impression 
d’un froid vif. Telles sont les m aladies familieres a ses hab itan ts, sans 
parler des epidemies causees p a r ie s  vicissitudes des saisons, et aux- 
quelles ils partic ipent egalem ent.

Quant aux  villes qui ont une exposition opposee a celle dont je  viens 
de parler, e’est-a-dire qui, e tan t &l'abri du midi, ainsi que de tous les 
vents chauds, reeoivent habituellem ent les vents froids qui soufflent 
en tre  le couchant et le levant d’ete, voici ce qu’on y  rem arque: Les eaux 
y sont duros et froides et ne sont guere susceptibles d’etre corrigees.

Les hommes doivent necessairem eut etre nerveux et secs. La p lu
p art d’eux ont le ventre inferieur dur, difficile a emouvoir, le supe-
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rieur, au contraire plus facile. Leur tem peram ent est plutdt bilieux 
que p itu iteux. Ils ont la  t6te dure, robnste, e t sont en general sujets
aux rup tu res de vaisseaux.

Les m aladies qui regnen t ordinairem ent parm i eux sont les pleure- 
sies e t  t o u t e s  l e s  affections connues sous le nom de maladies aigues; 
auxquelles doivent necessairem ent etre su jets les hommes qui ont le 
ventre dur, la m oindre cause suffit pour occasionner sou vent des sup
purations aux poum ons; ce qui v ien t de la tension et de la rigidite 
du corps, ainsi que de la durete du v e n tre ; car il est natu re l que la 
secheresse de pareils corps, jo in te  a l’usage des eaux froides, les 
expose aux rup tu res des vaisseaux. Les hommes d’un tel tem pera
m ent m angent beaucoup e t  boivent peu ; parce qu’il n’ea tpas possible 
qu’on soit grand m angeur et g rand  buveur a la fois.

Les ophtalm ies sont rares parm i eux ; mais elles sont opiniatres, et 
si fortes qu’elles ne ta rd en t pas a les priver de la  vue Ceux qui 
n ’ont pas encore a tte in t l'age  de tren te  ans, eprouvent pendant 1 ete 
de fortes hem orrliagies du n e z ; e t l’epilepsie connue sous le nom de 
maladie sacree, quoique ra re , est tres  violente.

II est natu rel que ces hommes v ivent plus lo n g tem p s; que leurs 
plaies ou leurs ulceres ne soient ni sordides, ni rebelles , et que leur 
caractere m oral soit plus sauvage quL> doux. Voilk quelles sont les 
m aladies fam ilieres aux hommes de ces villes, sans parler de celles 
qu 'ils eprouvent en commun avec les au tres par le changem ent des 
saisons.

Passons aux m aladies des femmes. II y en a beaucoup de steriles a 
cause des eaux qui sont dures, crues et froides. D 'ailleurs, leurs p u r
gations m enstruelles se font en petite quantite , et sont de m auvaise 
qualite. Leurs accouchem ents sont ;aborieux ; mais elles se blessent 
rarem ent. Elles ne sont pas en etat de nourrir leurs enfants, a cause 
de la durete et de la erudite des eaux, qui tarisssent leu r lait. Souvent 
chez elles les efforts de l’accouchement en tra inent des phtisies, en 
rom pant ou en dechirant quelque vaisseau.

Les petits  enfants sont su jets aux hydropisies de sc ro tu m ; mais 
elles se dissipent & m esure qu’ils avancent en age. Dans ces villes, on 
parvient tard  & l’age de la puberte. Voila ce que j ’avais & observer sur 
la  nature des vents ch a u ls  et des vents froids, e t su r les villes qui y 
sont exposees.

Je  vais parler des villes exposees aux vents qui soufflent en tre  le 
levant d’ete et celui d’hiver, e t de celles qui ont une exposition con
traire . Les villes exposees a l’orient doivent nature llem ent 6tre pins
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salubres que celles qui sont tournees du c0te du nord ou du midi, 
quand m0me elles ne seraient eloig-nees de ces dernieres que d’un 
stade. C’est que dans les prem ieres, ie chaud et Je froid sont d’abord 
plus m oderes; e t qu’ensuite, les eaux dont les sources reg-ardent 
l'orient, doivent necessairem ent 6tre limpides, sans odeur, m ollesct 
agreables a b o ire ; parce que le soleil a son lever les corrig-e, en dis- 
sipant par ses rayons le brouillard, qui ordinairem ent occupe l’atmos- 
phere dans la matinee. Les hommes ont le te in tp lu s  vif et plus fleuri, 
a moins que quelque m aladie ne 1’altere. Us ont la voix claire et 
sont d’un caractere plus doux, et d’un esprit plus penetran t que ceux 
des reg-ions septeutrionales; de m6me que toutes les au tres produc
tions y  sont m eilleures que celles des pays du nord.

La moderation du froid et du chaud fait quo les villes ainsi situees 
ont une tem perature analog-ue h celle du printem ps. Leurs m aladies, 
en moindre nombre et moins fortes qu’ailleurs, ressem blent cepen- 
dant a celles des villes tournees du cote des vents chauds. Les femmes 
y  sont extr^m em ent fecondes, et accouchent aisem ent,

Au contraire, l’exposition des villes qui reg-ardent l’occident, qui sont 
k  l ’abri des vents de l’orient, et sur lesquelles ceux du nord et du midi 
ne font que g-lisser legcrem ent, doit necessairem ent 6tre tres insa- 
lubre. Prem ierem ent leurs eaux ne sont point lim pides, parce quo 
le brouillard qui, pour l’ordinaire, dans la m atinee occupe l’atmos- 
phere, se mele avec elles, en altcre la iimpidite, e t que le soleil 
qui devait le dissiper, no les eclaire que lorsqu’il est deja fort 
eleve sur l’horizon. En second lieu, il souffle pendant les m atinees 
d’ete des brises fraiches; il y tombe des rosees,et le reste de la journee, 
le soleil, en s ’avancant vers l ’occident, cuit sing-ulierement les 
hommes. Aussi doivent-ils nature llem ent avoir le te in t decolore, la 
complexion du corps faible, et partic iper a toutes les m aladies dont 
j ’ai parle, et dont il n ’y a aticuno qui leu r soit exclusivem ent afFectee.

Ils doivent, de plus, avoir la voix forte et rauque, en resp iran t un 
air qui est ordinairem ent im pur et m alsain. Les vents du nord ne le 
corrig-ent g-uere, parce qu ’ils y  sejournent peu : et ceux qui y souf- 
flent habituellem ent sont tres hum ides ; car telle est la na tu re  des 
vents occidentaux. La tem perature des villes qui y  sont exposees est 
tres analog-ue a celle do l’autom ne, ppr rapport aux alternatives du 
chaud et du froid qui se font sen tir dans le m&me jour, de m anierc 
que le soir on y  eprouve une tem perature bien diflerente de celle du 
m atin. Voila ce que j ’avais a observer sur la nature des vents salubres 
et de ceux qui ne le soat point. (4  suivre).

IN FLU EN C E DES P R O F E S S IO N S
S U R

La Mortalite par Phtisie
Le professeur S traus, avan t de m ourir, a laisse a la posterite son 

livre su r la tuberculose et son bacille, un  vrai m onum ent de science 
et de savoir, edito avec un luxe extraordinaire par MM. Rurff et Cie, 
106, boulevard Saint-Germain, Paris. Ayant passo dans le service de 
Straus les qu^tre prem ieres annees de m a vie d’etudiant, les meil
leures, je  n ’ai pas voulu publier le prem ier num ero de ma revue sans 
me m ettre sous les auspices de son g-lorieux nom. Cet article est dc- 
tache de son im perissable ouvrage sur la tuberculose.

L’influence exercee par les professions sur le developpement de la tu 
berculose est depuis long’temps l’objet des recherches des statisticiens. 
On connait su r ce su je t les travaux deja anciens de Benoiston (deCha- 
teauneuf), de Lom bard (de Geneve), et de Neufville (de Francfort-sur- 
le-Mein). Ces statistiques, ainsi que celles recueillies plus recem m ent, 
ne fournissent pas toujours des donnees bien dem onstratives et con- 
cordantes pour telle ou telle profession, et sont souvent entachees 
d’erreurs m ateriel les ou d’insuffisance de docum ents qui leur enlevent 
beaucoup de valeur. Les indications professionnelles sont volontiers 
faussees dans les recensem ents et dans les releves m ortuaires par des 

' desig-nations erronees ou trom peuses, de sorte qu’on ne connait pas 
bien exactem ent le nombre des vivants ni le nombre des decodes de 
cheque profession. Ainsi, comme le fait rem arquer Bertillon, sous le 
nom de chapeliers ou de brossiers, on desigme com m unem ent, non 
seulem ent les ouvriers qui confectionnent des chapeaux ou des brosses, 
m ais aussi ceux qui les venden t; il en est de meme des cordonniers, 
tailleurs, bijoutiers, horlog’ers.

II existe aussi de nom breuses difficultes d’in terpretation . Certaines 
professions, celle de tailleur par exemple, donnent une forte m ortalite
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par p h tis ie : on n ’est pas autorise pour cela a concli e que cette pro
fession predispose a la phtisie, car elle est choisie de preference par 
des sujets chetifs, incapables d’efforts rnusculaires considerables, et de 
ce chef plus aptes a contracter la tuberculose. Inversem ent, il est des 
professions qui ex igen t que ceux qui les exercent soient vigoureux. 
Si leur m ortalite generale et en particulier la m ortalite par phtisie est 
faible, cela ne sigaifiera pas necessaireinent que la profession est sa- 
lubre, mais plutot que ceux qui l ’exercent sont resistants. II serait aise
de m ultiplier les exemples do ces points faibles des statistiques mor- 
tuaires.

Neanmoins, m algre ces im perfections, certaines notions interes- 
santes se degagent de ces documents. Ainsi, les deces par phtisie 
sont particulierem ent nom breux parm i les ouvriers qui resp iren t des 
poussieres m inerales, vegetales ou anim ales, les m arbriers, les tail - 
leurs de pierre, les taillandiers, les couteliers, les fabricants de limes, 
les serruriers, les macons, les ouvriers en drap, les boulangers, etc! 
D’apres la statistique de Kummer, donnant la  m ortalite par phtisie 
des habitan ts de la Suisse, de differentes professions, aux ages suc- 
cessifs de 15 k 79 ans, pendant les annees 1879-1882, les tailleurs de 
p ierre et m arbriers presentent la  m ortalite par phtisie la  plus elevee 
(m ortalite annuelle de 10,47 pour 1,000 individus vivants), tandis que 
la  m ortalite la plus faible est fournie par les individus v ivant et tra - 
vaillant au grand  air (agriculteurs 2,10 pour 1,000 individus v ivants ; 
employes de chemin de fer 1,84 ; sylviculteurs, 1,75 pour 1,000). En 
Suisse, les serru rie rs  com ptent aussi un g ran d  nom bre de deces 
phtisiques : 7,2 par an  sur 1,000 vivants ; les im prim eurs lithographes 
e tau tre s  professions polygraphes, 5,5 pour 1,000 vivants ; les horlo- 
gers, 5,19; les tonneliers, 5,08; les boulangers 5,05 ; les tailleurs, 
4 ,)6. « D’une facon generale, fait rem arquer Kum m er, quand une 
profession accuse une m ortalite un peu elevee, presque toujours c’est 
la phtisie qui en est la cause principale, qu’elle soit engendree par le 
travail professionnel lui-meme ou par le genre de vie qui en est la 
consequence. »

La statistique italienne releve, depuis 1887, les causes de m ort non 
seulem ent dans les villes, mais dans toutes les communes du royaum e. 
En 1890, la  mortalite la plus forte par tuberculose est cons’.atee 
parm i les ecoliers, etudiants et sem inaristes : chez eux, pour 1,000 
deces generaux, les deces par tuberculose se chiffreraient par le 
nombre enorme de 459 deces. Les typographes et les lithographes 
viennent ensuite et devraient a la phtisie 347,6, plus d’un tiers de
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leurs deces; les clercs d’etude, commis do m agasin , com ptent pres 
d’un quart de deces ph tisiques, 248 su r 1.000 deces gen erau x ; les 
soldats, un cinquiem e, 202,4 sur 1,000, tandis que les ag ricu lteurs no 
comptent su r 1,000 deces annuels que o5,8 deces par tuberculose , les 
prdtres et moines, 46,3; les bergers et pasteurs de gros betail, 44,6.

E n A ngleterre, d’apres les cliifFres de W illiam  i a r r  et d Ogle, les 
im prim eurs, sur 1,000 deces generaux, en com ptent par phtisie 430,1, 
pres de la m oitie; les ouvriers en drap de M anchester, su r 1,000 de
ces, en ont 340 par ph tisie ; les fabricants de couteaux, 283,5; les 
cordonniers, les carriers, les potiers, les ta illeu rs, les m acons et les 
fabricants de lim es, de 274,7 a 259,6. En revanche, en A ngleterre 
comme partout ailleurs, la  m ortalite par phtisie des p6cheurs, des 
ferm iers et des ouvriers agricoles est tres faible (131,9, 163,2 et 
174 deces par phtisie pour 1,000 de m ortalite generale). Les m ineurs, 
les m ineurs de charbon particulierem ent, contrairem ent a 1 opinion 
regnan te , presentent, en A ngleterre aussi bien qu en France, en 
Italie et en Suisse, uue faible m ortalite p ar phtisie : en A ngleterre, 
les m ineurs de la region du Nord ne donnent, su r 1,000 deces gene
raux, que 169 deces par p h tis ie ; les m ineurs du Derbyshire et de 
N ottingham , 160,7 ; ceux de la region de l’Ouest, 143,7, et ceux du 
Straffordshiro, 103,7 deces seulem ent sur 1,000 deces generaux. Leur 
condition, a l’egard  de la phtisie, est done superieure meme a celle 
des ferm iers et des agricu lteurs. Une exception flagrante a cette 
reg ie  existe pour les m ineurs de Cornouailles (mines d etain, de 
plomb), qui doivent se trouver dans des conditions particulierem ent 
defavorables, car leur m ortalite est de 375,2 deces phtisiques sur
1,000 deces generaux , e’est-a-dire qu’ils viennent im m ediatem ent, par 
ordre de frequence, apres les ouvriers im prim eurs.

A Bruxelles, d’apres Destree et Gallem aertz, la m ortalite la plus 
forte par phtisie est presentee p ar les garcons do cafe, qui donnent 
l’effroyab'.e proportion de 666 deces par phtisie su r 1,000 deces gene
raux  ; la statistique italienne pour les cafetiers et les limonadiers ne 
donne que le chiftre de 158. Comme le fait rem arquer Lagneau, cette 
difference si frappante tien t sans doute aux conditions tou t opposees 
qui sont faites aux gens exercant cette p r o f e s s i o n  dans les deux pays . 
en Belgique, ils sont confines dans des cafes et des estam inets en fumes, 
chauffes et clos avec soin; en Italie, su r les terrasses, sous un ciel 
p lus beau, ils vivent su rtou t a l ’exterieur au grand air.

J . S t r a u s .
Mcmbrc dc l'Acadt-mie de M edecine, — Medecin de l’H otel-D ieu.
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M e s  C h e b s  C o l l e g u e s ,

Si les rem erciem ents que dicte le coeur n’ont pas besoin pour 
s’exprim er de bien longs discours, j a i  le droit, a coup stir, de t o u s  
adresser les m iens en quelques mots. Que le sim ple m erci, m a pre
m iere parole, qui vous tradu ira  ma reconnaissance, vous dise aussi 
tous les sentim ents dont je  suis ponetre en venan t prendre place a ce 
fauteuil, oil se sont assis avant moi tan t de m aitres illustres, tan t 
d’em inents predecesseurs. V raim ent, vous m ’avez comble.

L’lionneur que vous me faites aujourd’liui, le plus grand que vous 
puissiez rendre a l ’un  des v6tres, j e n ’ignore point a quoi je  le dois. 
Non certes, a une participation deja longue, il est vrai, mais modeste, 
aux travaux  de notre com pagn ie: parm i nos collegues, combien de 
p lus nnciens, de plus dignes, su r qui vos suffrages au raien t pu se 
porter! \o u s  m avez cboisi ontre tous, et vous m ’en voyez confus. 
L ne pensee me rassure. Son m eilleur titre  a ce cboix qui le trouble, 
votre elu ne le tien t-il pas de vous m em es? N ele trouve-t-il pas dans 
votre am itie, dans cette indulgente sym pathie que vous lui avez m ar
quee tan t de fois, e t su r laquelle il ose com pter encore pour lui faci- 
lite r l ’exercice des nouvelles et hau tes fonctions dont il vous a plu de 
le revgtir ?

P eut-6tre aussi, j aime a me le persuader, avez-vous eu egard  a un 
devouem ent que vous connaissiez pour l ’avoir des longtem ps mis 
a l ’epreuve, et qui sera dem ain ce qu’il e ta it l i ie r : devouement k vous 
tous, mes chers collegues, k notre oeuvre commune, a cette oeuvre qui 
nous est ju stem en t chore, que nous poursuivrons ensemble ta n t que les 
forces ne nous trah iron t pas, e t ou nous voyons avec raison un des 
efforts les p lus nobles, les plus desinteresses, les plus utiles, accom- 
plis de nos jours dans les voies de la  science par des homines qu ’unit
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le m&me am our pour la  libre recherche, le mfime culte sincere pour 
la  verite.

Messieurs, cette Societe d’Anthropologie, q u ia fray e  la route a v ingt 
societes soeurs, dopuis qu’en 18j 9 elle sortait, pareille a la deesse 
antique, tou t arm ce dcja pour la  lu tte  ou le triom phe, des m ains de 
notre 'fondateur, voila d ix -sep t ans qu’aupres de vous j ’assiste en 
tem oin a tten tif a son developpem ent, rapide tan to t et tan t0 t plus 
len t, un peu trop ra len ti peu t-6 tre  a l ’heure presente, e t auquel notre 
prem ier devoir est de com m uniquer une nouvelle et p lus vive im pul
sion.

Dix-sept ans ! Une g rande duree de la  vie hum aine, et pourtan t un 
point dans l’espace, comme d it l’au teu r i'U n  Conte d’Hiver. Que c’est 
loin tou t ensem ble et que c’est pres ! Que c’est loin quand je  rem onte 
a  mes prem iers souvenirs parm i vous, quand su rto u tje  repasseen  moi- 
m6me cette liste trop longue, helas ! de d isp aru s : m aitres, collegues, 
am is, que nous avons connus pleins de vie et jd’activite, m ain tenant 
descendus dans la  tombe, collaborateurs k jam ais regrettab les dont 
nous honorons la memoire en restan t fideles a la science qu ils ont 
servie, qu’ils ont aimee. Que c’est pres, au contraire, si je  regarde au 
travail accompli, aux  resu ltats obtenus, aux faits accumules,& tou t ce 
vaste labeur que vous avez su  m ener a bien !

11 y a d ix-sept ans, Broca venait de m ourir, e t ce coup im prevu, 
e teignant le b rillan t foyer au tour duquel s’e ta it si longtem ps 
concentree votre existence, sem blait comme une m enace im m ediate 
& votre lendem ain. Beaucoup douterent que la  Societe eilt la  force 
de surv ivre a son plus ferm e appui, il son guide. Yous reconntites 
alors to u t ce qu’a de vrai, dans son ironique profondeur, le mot de 
La Bruyere : « Qui peu t, avec les p lus rares ta len ts  et le plus excellent 
m erite, n ’etre pas convaincu de son inu tilite , quand il considere qu il 
laisse, en m ourant, un  monde qui ne se sent pas de sa perte , et ού 
tan t de gens se trouvent pour le rem placer? » Non certes que jam ais 
nous ayons remplace Broca; m ais, Broca disparu , ni les ta len ts parm i 
vous, ni les bonnes volontes ne firent defaut : ils se m ultip lierent, 
s’efforcant a l’envi de conserver et d’accroxtre l ’heritage qu’avait laisse 
le m aitre.

Messieurs, vous y  6tes parvenus. Non seulem ent la  Societe continua 
de vivre, m ais elle continua de prosperer. Ce que vous avez produit 
en ces dix-sept annees est considerable : le re la te r serait faire 1 histo- 
rique de l’anthropologie elle-m6me durant cette periode. La pensee 
m ’eta it venue un m om ent de vous presenter ce tableau, votre ceuvre,
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oil la richesse des ensem bles le dispute a la profusion et a la precision 
des points de vue speciaux. J ’ai dil renoncer a une tache aussi vaste, 
qui se frtt mal accommodce du cadre restre in t dont je  dispose.

II n est pas, en effet, une seule des branches de l ’histoire naturellc  
de 1 homme dont vous n ’ayez poursuivi l'etude, lo plus souvent avec 
succes, et si vous avez cultive certaines d’entre elles avec une predi
lection particulicre, vous avez tenu a honneur de n ’en neg liger 
aucune. Comme du v ivant de Broca, l’anatom ie hum aine, la cranio- 
logie, l’anthropologie zoologique, sont dem eurees les bases les plus 
silres de vos travaux. Tels de leurs chapitres, pousses a fond, grace 
a  vos recherches, sont au jourd’hui term ines, ou n ’a ttenden t plus du 
moins que des verifications de detail. Ainsi, parm i les variations 
organiques, qu 'ajouter a l’histoire des anom alies m usculaires, dont le 
champ tout entier a ete si brillam m ent parcouru par quelques uns de 
nos collegues ? J  en vois d’au tres pres de moi, laborieux et sagaces, 
qui vous ont fait connaltre des caracteres anatom iques auparavant 
insoupeonnes, ou qui ont applique leu r analyse & des caracteres 
connus deja, mais dont l ’in terpretation  etiologique resta it h fixer : 
tem oin le p ilastre femoral, la  platym erie, la platycnem ie, la re tro 
version de la tete du tib ia , la su tu re  m etopique, etc., etc. Et a 
1 anatom ie comparee des P rim ates, que de precieuses contributions ! 
Echo prolonge du grand  debat de 1869, elles en ont, su r les points 
capitaux, confirme definitivem ent les conclusions, tou t en faisant 
peut-etre mieux ressortir les afflnites b ilaterales et en quelque sorte 
oseillantes du groupe anthropoide.

Yous n avez pas perdu de vue, M essieurs, en chem inant sur ces 
routes jalonnees avec soin, qu’elles devaient vous conduire non seu- 
lem ent k determ iner de facon plus precise les rapports de l ’̂ tre 
hum ain avec les autres Stres, m ais encore et su rtou t a scru ter de plus 
pres ses origines. Les origines de l’homme ! Question toujours ouverte, 
toujours discutee, toujours passionnante, a laquelle vous avez accorde 
toujours 1 im portance qu’elle m erite, m ais sans tom ber dans ces 
controverses d’ecole qui la  defigurent trop souvent ailleurs que dans 
cette enceinte, et y trouvent pretexte a inutiles affirmations doctrinales, 
a  theses dogm atiques d’oii la preuve seule est absente.

Cette question, la decouverte du P ith eca n th ro p u s  vient de lui fournir 
un  de ces docum ents dccisifs vainem ent reclam es jusque-la, mais 
comme il en faudrait beaucoup encore pour etablir avec certitude la 
genealogie de nos prem iers ancetres. Vous avez fait ici au fossile de 
Ja'i a 1 accuoil qui convcnait, un  accueil egalem ent eioigue de tou t
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parti p ris favorable ou contraire; e t si le genre pithecanthrope a re£U 
dans la  serie des Prim ates, pres de certains anthropoides, entre 
ceux-ci et l’homme, sa place veritable, c’est k vous, en tres grande 
partie , qu’en rev ie n tle  m erite. Vos discussions im partiales, e t surtou t 
les rem arquables memoires de votre secretaire general adjoint auront
amene ce resu lta t.

Passer des origines de l’homme a son an tiqu ite  su r le globe, c’est 
aborder, avec un sujet connexe, un terra in  plus solide. Ce terra in , 
deux m ethodes, inverses l’une de l’au tre , m ais com plem entaires, vous 
ont servi a le m ettre en valeur; car, en meme tem ps que vous enri- 
chissiez d’apports nouveaux, rigoureusem ent contrfiles, le fonds exis- 
tan t, vous le debarrassiez d 'acquisitions douteuses, de faits inauthen- 
tiques. II n 'est plus perm is, par exemple, apres votre critique, de 
m ain ten ir dans la  science, comme preuves de l’existence de l’liomme 
tertiaire , les em preintes de Carson ou les inhum ations de Castenedolo. 
On ne saurait, par contre, exagerer l’im portance des decouvertes aux- 
quelles a donne lieu l’exploration m ethodique de la  ballastiere de 
Tilloux, e t su rtou t des alluvions stratifiees du Champ de Mars d’A b
beville. La, dans des assises tres anciennes, a la  base de g rav iers, de 
limons m arneux, oil YElcphas nntiqims e t le Rhinoceros Merckii se 
m ontren t associes a l 'Elephns meridionalis, parfois m6me a une faune 
nom breuse, dont toutes les afflnites sont nettem ent pliocenes, appa- 
ra it une Industrie grossiere, que caracterisent des instrum ents lourds 
e t massifs, faconnes a larges eclats, et de type lanceole ou nmygda- 
loide. Les formations qui les contiennent, analogues k bien des 
ogards aux couches de S ain t-P rest et de Chagny, au forest-bed de 
Cromer, naguere encore considerees comme tertia ires, se re lien t etroi- 
tem ent au  pliocene superieur. Ainsi se trouve rendue infinim ent pro
bable l’apparition de l’homme des la fin de l’ere tertia ire , dans notie
Europe occidentale.

Quant k l ’homme quaternaire, voila longtem ps qu'il n’est plus en 
question. Son existence reconnue donne a l’etude des ages post-plio
cenes un in ter^ t qu’accroit encore la m ultiplicite des competences 
auxquelles cette etude fait appel. Geologie, paleontologie, paleo- 
archeologie, vous ont egalem ent retenus. Ce qui> pour moi, ressort 
avec une entiere evidence de l’ensemble de vos travaux, ce qui en 
constitue, pour ainsi parler, le resu lta t cen tral, c’est la  valeur deci- 
dem ent confirmee de la classification industrielle des tem ps quat< r- 
naires. Chelleen, M ousterien, M agdalenien, dont une foule de gise- 
m ents sout venus com pleter la  physionom ie, nous apparaissen t non
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pas seulem ent comme de sim ples types m orphologiques, m ais bien 
comme des epoques : epoques d istinctes et successives, dont chacune 
a  pour a ttribu te  uno faune, une Industrie et un climat particuliers, 
sinon toujours des caracteres geologiques qui lu i soient propres.

Cela est vrai tou t au  moins du plein de chaque epoque, car, pour 
ces phases im preciscs qui en m arquent sans coupure arretee le debut 
et la  fin, elles ofifrent, au  contraire, un  m elange d’industries qu’expli- 
quent la persistence et la transform ation des anciens types, toujours 
tres lents a disparaitre. Iiien de plus dem onstratif k cet egard q u e  ces 
gisem ents de transition , oil, comme a R igny-le-Ferron et dans les 
limons des p lateaux de la Normandie e t du Lim ousin, I’industrie de 
passage chelleo-mousterienne se m ontre isolee. Et. cepem lant, quoi do 
plus net, pour tou t esprit non prevenu, su rto u t apres les discussions 
approfondies auxquelles vous vous etes livres, que l’independance 
respective des deux prem ieres epoques de 1 age de la  p ierre? Saint- 
Germain-Village (Eure), pour le chelleen, Le M oustier et La B alutie 
pour le m ousterien, n’en sont-ils pas la preuve? Et ne voyons-nous 
pas enfin, a Chelles, a  Abbeville, a  Saint-A m and-de-G raves, et dans 
les depots de la vallee de la  Seugne, les deux industries en superposi
tion, tem oignant ainsi sans conteste de l ’ordre successif oil elles ont 
apparu?

Les memes considerations s’appliqueraient au  m agdalenien com-' 
pare au  m ousterien ; et si sa longue duree nous sem ble presentem ent 
sujette, sous divers rapports, a subdivisions, d ’une m aniere generale 
1 homogeneite et 1 independance de cette grande epoque se sont, grace 
a vous, de plus en plus affirmees.

Grace a vous aussi a etc comble l 'anc ien«  h ia tus », qui n’c ta it bien, 
on l’avait d it, qu’une lacune dans nos connaissances. Aux temps rneso- 
hi/nquas' se ra ttachent aujourd’hui, d’une part, des assises et des s ta 
tions qui, comme a Gourdan, au  Mas d ’Azil, a la Tourasse, prolongent 
industriellem ent le m agdalenien, et, d’au tre  part, cette prem iere 
epoque du neolithique, desormais subdivise, ce Campignien^ que vient 
de consacrer une fouille recente, et oil le tranchet, s'associant a des 
formes encore m agdaleniennes, m arque le prem ier effort de l'hom m e 
k la  poursuite du tranchan t de la liache.

Si je  pouvais m ’ctendre, je  trouverais a relever dans nos publica
tions une masse im m ense de docum ents su r l’dge de la pierre polie, 
su r les ages du bronze et du fer, su r les periodes gauloise et merovin- 
g ienne, etc. M onuments m egalith iques, sepultures de toute sorte, 
habitations et ateliers, outillage, m anifestations esthetiques e t re li-
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gieuses, m utilations, serie craniennes et types ethniques, rapports 
de ces types avec les populations actuelles, vous avez tou t explore.

La pourtan t ne s’est pas bornee votre activite. Vous vous etes sou- 
venus, Messieurs, de Particle Ier de nos s ta tu ts  : « La Societe d Anthro- 
pologie de Paris a pour bu t l’etude scientifique des races hum aines. » 
On ferait tou t un  tra ite  d’ethnologie avec les seuls m ateriaux epars 
dans nos bulletins. Les com m unications que vous avez entendues, les 
notes, memoires et m onograpliies oil elles sont consignees, vous ont 
perm is de passer en revue les groupes hum ains les plus divers, 
repartis su r tous les points du globe, et consideres soit anatomique- 
m ent dans leurs caracteres physiques, soit e thnographiquem ent dans 
leurs caracteres intellectuels , dans leurs institu tions et dans 
leurs mceurs. Les origines nationales et l’ethnogenie europeenne, la 
classification des waces e t la description particuliere des peuples exoti- 
ques, toutes les regions de cet immense domaine, vous les avez 
abordees pour en prendre possession, ou tou t au moins pour les recon- 
naitre.

J e  dois ici une m ention speciale au Questionnaire de sonioloi.ie et 
d'ethnographie public par la Societe en 1882, et qui a provoque de la 
p a rt d’in telligents voyageurs, des reponses d’un si rare in tcre t. L idee 
de ce questionnaire, son plan et sa redaction appa itiennen t presque 
entierem ent, vous le savez, a notre cher s e c r e t a i r e - g e n e r a l ,  a ce phi- 
Josophe em inent et trop modeste, l’un des fondateurs de la  sociologie 
scientifique, dont Pceii vre m archera de pair avec celle des Comte et des 
Spencer, e t  qu’en d’autres pays toutes les academ ies, toutes les 
societes savantes, eussent tenu  a lionneur de com pter dans leurs 
rangs. M. L etourneau, qui a porte sa pensee su r tan t de choses a’en 
a oublie qu’une : c’est que, chez nous, la g'.oire n’est plus cette .· r 
superbe, spontanem ent eclose sur les sommets oil a souffle 1 e s p r it , 
c’est une p lan te  de serre chaude qu’il fau t cultiver avec art, e t ceux- 
la seuls trop souvent la possedent qui ne craignen t pas de l’entourer, 
sans relache d e  leurs soins... prevoyants.

Tel est, Messieurs, en b ref et dans ses lignes essentielles, votre 
labeur de dix-sept ans. Vous avez le droit d’en etre fiers. Une societe 
qui a derriere elle un  pareil acquis, e t dont l’effort s’est exerce a ' 
au tan t de perseverance et ie  succes dans les directions les plus va- 
riees, peu t attendre avec confiance le jugem ent que l ’avenir lui 
reserve. Silre du lendem ain, elle n ’a, pour vivre qu’a se rester fidele. 
Mais vivre n ’est-ce pas agir, p a rtan t se renouveler f  Je  ne crois pas en 
science, a l’absolue verite de la  vieille formule : « Melius est sistere
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ff adum quam  progrcdi per te n e b ra s .» Les tcncbres, de toutes parts, 
elles nous en v iro n n en t; nous ne projetons jam ais su r la realite des 
choses que d’nnparfaites Incurs, e t le seul moyen de dim inuer quelque 
peu cette obsennta est d ’avancer quand meme, M t-ce au  prix  de 
tatonnem ents, d’hesitations et de reculs.

Voic, que 1 A nthropologie scmble parvenue comme a la croisee de 
p lusieurs routes recem m ent ouvertes. M aitresse d’elle-meme et de ses 
me hodes, ayan t ju sq u ’a present circoascrit son terrain  d’action, mais 
en se m en ag ean tla  possibility de 1’etendre, ne pourrait-elle so n g era  
preparer des annexions nouvelles? Doit-elle re s te r inatten tive  au 
ferand m ouvem ent qui, a cote denous, eroporte d’une allure si rapide 
en les transform ant de fond en comble, les sciences historiques et so- 
ciales . Le prochain siecle verra  se constituer, selon toute vraisem - 
blauce, la science des co llec tiv ity  lm m aines. L’anthropologie y a sa 
place m arquee. Kile possede des m ain tenant, pour l’etude des nations et 

speuples, dans la dem ography  un instrum ent de m esure et en quel
que sorte un appareil en reg istreur d’une incom parable p recision, dans 
a lingu ,stique et la m ythologie comparee, ces branches superieures de 
a psychology, une pierre de touche d ’une infinie delicatesse, perm et- 

. n de scru ter ju sq u ’aux precedes les plus subtils de la  i.ensee 
Ju sq u au x  rephs les plus intim es de l ’obscure conscience h um aine; 
dans l ethnoloffie enfin et la geographie, le moyen de connaitre ces
e t l W  T "  eSS,entiels de Ja vie des «ociet.es: I’influence de la race 

act,on des m ilieux. Ainsi armoe, l ’anthropologie est en m esure de
cooperer de la m aniere la plus efflcace * l ’etablissem ent de cette 

o ,erpsyc nlngir, dont le nom, si fort en honneur par dela nns fron- 
leres, existe sans donte plus que la chose elle-m6m e, mais a laquelle 

on pour,-ait consacrer deja, a titre  d 'essai, quelques utiles m onogra
ph,es. la m e , l ’esprit peut-etre le p lus vigoureux et le plus lucide 
dont Jes hommes de ma generation a ien t re?u les lecons, avait admi- 
rabIeinent compris la nocessite d’une sem blable recherche. « On s ’a- 
p erco it» , d ,sa it-il, « que, pour com prendre les transform ations que 
su b .t te lle  moiecuJe hum aine ou tel g-roupe de molecules hum aines 
il faut en faire la psychologie... Tout historien perspicace et philoso- 
phe travaille a celle d’un individu, d’un groupe, d’un siecle, d ’un 
peuple ou d’une race ; les recherches des linguistes, des m ythologues 
des ethnographes n ’ont pas d’au tre  bu t... »

M essieurs, pour entreprendre cette tache de dem ain, comme pour 
continuer celle d’hier, qu’il me soit perm is de faire appel a de nou- 
veaux concours. Nous qui avons a tte in t ou depasseie  m ilieu de la  vie
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et qui m ain tenant descendons la pento dont parla it un jour, en term es 
d ’une si poignante eloquence, le philosophe JoufFroy, cette pente aux 
aspects m elancoliques, d’oii l’on peu t contem pler, sous le pale soleil 
qui l’eclaire, le rivage  glace qui la term ine, nous avons besoin de 
jeunes energies et de forces in tactes, afin d’assurer dans l ’avenir le 
developpement de l’oeuvre a laquelle nous aurons donne le m eilleur 
de nous-memes. Deja sont venues a la Societe quelques nouvelles 
recrues, qui lui ont apporte m ieux que des prom esses : nous voudrions 
qu’elles fussent plus nom breuses. A ces jeunes gens que j'appelle , je  
puis affirmer qu’ils trouveront chez nous d’utiles exemples et de siires 
directions : en tre collegues une estim e reciproque, des discussions tou- 
jours courtoises, le respect ra isonue des opinions d ’au tru i, jo in ts a des 
m ethodes de travail depuis longtem ps eprouvees, e t a cette conviction 
qui nous anim e que, pour a rriv er a des som m ets d’oii se decouvre un 
horizon toujours restre in t et toujours changeant, il fau t proceder par 
longs travaux  d’approche, en ne m enageant pas ses peines, e t en 
accum ulant avec patience des ia its  bien observes.

Ce qu’en revanche ils ne verront point ici, e’est ce mal des genera
tions presentes, cette espece de neurasthen ie m orale qui se trad u it par 
le m ysticism e de la pensee, par l ’im puissance a  l’effort et le dedain de 
la  science. La science, jam ais ils ne nous entendront dire qu’elle ait 
fa it banqueroute ; et, s’il etait necessaire de leu r prouver qu ’elle porte 
en elle-meme, pour tou t esp rit serieux, une reg ie de conduite e t un 
principe d’action, j ’invoquerais en tem oignage le venerable president 
que je  remplace a ce fauteuil, et dont la  vie est un  exemple et un 
enseignem ent.

Nestor de l’anthropologie, e t comme Nestor, plein de sagesse, de bien- 
veillance, l ’un des plus jeunes d ’entre nous dans sa verte vieillesse, 
M. Ollivier-Beauregard nous m ontre ce que represente d’honneur, de 
d ign ite , de vertu  veritable , une existence entierem ent consacree a la 
plus haute cu lture .

Vous venez encore, mon cher collegue, de d iriger nos travaux pen
dant toute une aunee avec un  zele qui n ’a jam ais faibli, avec une assi- 
duito qui a rendu presque inu tile  la  presence au bureau  des vice- 
presidents. Vous ne vous Gtes pas contente d’apporter a la  Societe, 
depuis tren te  cinq ans, une precieuse et active collaboration; il ne 
vous a  pas sufii d’enrich ir par vos dons son m usee et sa bibliotheque : 
vous avez voulu m arquer votre presidence par une in itia tive que vous 
aurez eu la satisfaction de voir couronnee de succes. Je  veux parler 
de cet inventaire , index inethodique des quarante-six volum es de nos
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publications, qui, ainsi que vous l ’avez dit, nous « posera en face dc 
nous-memes, e t nous perm ettra de savoir ce que nous avons acquis 
dans le passe, ce que reclame plus im m ediatem ent l’avenir ».

Au moment ού vous allez reprendre su r ces bancs votre place accou- 
tum ee, perm ettez moi done, au nom de la Societe, de vous saluer 
respectueusem ent et de vous rem ercier. Votre devise, mon clier collo
gue, reste ra  la noire : « Laboremus I »

Georges H e r v e .
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