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OUVRAGES DU MÊME AUTEUR 

N O U V E L L E C O L L E C T I O N S C I E N T I F I Q U E 

DE LA BONNE PRESSE 

à 1 f r anc ( 1 f r . 2 0 f r a n c o ) . 

D'où venons-lions ? 

Oiii sommes-nous? 

Où sommes-nous? (Sous presse). 

Où allons-nous? (En préparation). 

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

Qui q u e v o u s soyez, lec teurs qui avez vou lu v o u s p rocure r ces p a g e s , 

v o u s avez é té c o n d u i t s bien s o u v e n t à v o u s pose r les q u e s t i o n s q u e 

n o u s é t u d i e r o n s e n s e m b l e . 

D e v a n t le spectacle o f fe r t à v o s y e u x par u n e belle nu i t d ' é t é , a lors q u e 

t o u t s o m m e i l l e a u t o u r de v o u s , q u e la n a t u r e , elle auss i , c h e r c h e le r epos 

nécessaire à la vie d u l e n d e m a i n , il v o u s est a r r ivé m a i n t e s et m a i n t e s fois 

de sc ru te r d ' u n œi l inqu ie t le mys tè re d u ciel é to i lé . 

V o u s savez , sans en avoir eu la d é m o n s t r a t i o n peu t - ê t r e , q u e no t r e T e r r e 

est isolée d a n s l ' e space ; q u e le sol sur lequel n o u s m a r c h o n s appa r t i en t 

à une i m m e n s e s p h è r e lancée a u t o u r d u Soleil ; q u ' e n t o u r n a n t avec elle, 

n o u s s o m m e s t a n t ô t a v e u g l é s par l ' éb lou i s san te clarté de l ' as t re du j o u r , 

t a n t ô t , au con t ra i re , p l o n g é s d a n s les t é n è b r e s de la nu i t . 

V o u s n ' i g n o r e z pas d a v a n t a g e q u e , b ien loin, p e r d u e s d a n s l ' i m m e n s i t é , 

ces é toi les , d o n t la faible l umiè re pa lp i te au f o n d des d e u x , n o u s o f f r e n t 

l ' i m a g e de m o n d e s lo in ta ins , q u e les a s t r o n o m e s les e n r e g i s t r e n t sur leurs 

cl ichés, les c o m p t e n t une a u n e , et q u e , d a n s la s t a t i s t ique de l 'un ivers , d a n s 

ce r e c e n s e m e n t c o m m e n c é d e p u i s q u e l q u e v i n g t a n n é e s à pe ine , no t r e T e r r e 

t i en t une b ien pe t i t e place, p u i s q u e no t r e Soleil r ep ré sen t e à l ' a s semblée 

des é to i les la famil le d o n t il es t le chef. 

R i v é s s u r n o t r e îlot t e r r e s t r e , n o s c o r p s ne p e u v e n t m ê m e f ranchi r la 

d i s t ance qui n o u s sépare de la Lune , n o t r e satell i te ; à p lus fo r t e ra ison les 

lois inexorab les de l ' a t t rac t ion ne n o u s pe rme t t ron t - e l l e s j a m a i s , t r è s pro-

b a b l e m e n t , de caresser le rêve des r o m a n c i e r s , n o u s conv ian t par i n s t a n t s 

à les su iv re vers les p l anè te s lo in ta ines . 
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Et cependant , nous ne ser ions pas d ignes d 'avoir reçu les d o n s de l 'intel-
l igence, apanage de notre h u m a n i t é , si n o u s ne nous é t ions posé bien sou-
vent les ques t ions angoissantes que soulèvent les mys tè res de l 'As t ronomie . 

C 'es t que , en effet, chétif dans son corps et confiné sur un a t o m e , l ' h o m m e 
est vér i tablement grand par son âme. Malgré sa faiblesse, il n 'a pas hési té , 
su ivant l 'expression biblique, à « s 'élancer c o m m e un géant » à la c o n q u ê t e 
d e la création. 

Il a décuplé, centuplé la puissance de sa vue pour rapprocher les Terres 
soumises à l 'empire du Soleil, celles qui , avec la planète sur laquelle n o u s 
vivons, par tagent les destinées de l 'astre centra l . 

Il a inventé la photographie pour fixer d ' u n e façon i m m u a b l e le dessin 
des d e u x , et ce q u e l'œil, m ê m e a rmé des plus puissants té lescopes, ne 
pourra jamais apercevoir, il a su, par des poses mult ipl iées et par les plus 
ingénieux artifices, le découvrir aux confins d ' u n Univers d o n t les l imites 
sont presque a t te intes . 

Et lorsque, après avoir construi t les apparei ls les p lus péné t ran t s pour 
é tudier les étoiles lointaines, il eut ép rouvé le s en t imen t nouveau de son 
impuissance à rapprocher ces m o n d e s pe rdus dans les espaces inaccessibles, 
il a imaginé le spectroscope, cet i n s t rumen t mervei l leux qui lui pe rme t au 
mo ins d 'analyser les substances b rû lan t au sein de ces a rden tes fournaises . 
Depuis la lueur phosphorescente des nébu leuses s 'éveil lant au fond des 
d e u x , j u squ ' à la lumière éclatante des soleils ét incelants , l ' a s t ronome a t o u t 
analysé. Plus heu reux que les pâtres de la Chaldée et q u e les prêtres égyp-
t iens , nous avons pu compter les étoiles et débrouil ler peu à peu ce chaos , 
inextricable en apparence, des m o u v e m e n t s célestes. 

Les calculs accumulés pendant des généra t ions d e savants nous per-
m e t t e n t de fixer au ciel l 'heure du rendez-vous de ces as t res v a g a b o n d s q u e 
son t les comètes , l ' instant précis où se p rodu i ron t les éclipses, la durée du 
jour chez les astres voisins et j u s q u ' a u x pe r tu rba t ions les plus compl iquées 
des p lanè tes lointaines. 

Il ne t ient q u ' à vous , lecteurs, de vous initier à ces mervei l leuses décou-
ver tes , de comprend re l ' épanouissement de la pensée h u m a i n e sur les c imes 
gravies pénib lement par nos devanciers au cours des siècles. 

Au mo ins n'est-il pas t rop osé de pré tendre q u e chacun de n o u s doi t 
s 'efforcer d 'en acquérir les conclus ions . 

Oui , de t o u t e s les sciences huma ines , l 'As t ronomie est celle qui n o u s 

mon t r e le mieux not re place dans l 'Univers , celle qui , mieux q u ' a u c u n e 

au t re , doi t nous faire toucher du do ig t ce qu ' i l y a de peti t dans nos am-
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bi t ions , d ' é p h é m è r e d a n s n o s g lo i res t e r r e s t r e s , de m e s q u i n d a n s n o s lu t t es 

n a t i o n a l e s o u e u r o p é e n n e s . 

Et c e p e n d a n t , a p r è s avoir é t u d i é ces merve i l les , l ' h o m m e n ' e s t pas satis-

fait enco re . Il v e u t savoir d a v a n t a g e ; le spectacle d u ciel le rav i t , e t , par u n 

j u s t e r e t o u r s u r l u i - m ê m e , il se d e m a n d e p o u r q u o i il est là, à ce t te place, 

d a n s ce t Un ive r s g r a n d i o s e . 

In te r rogez -vous , rappelez vos s o u v e n i r s ; a u q u e l d ' e n t r e v o u s qui par-

courez ces l ignes n'est-il pas arr ivé de se poser les q u e s t i o n s su ivan te s : 

D'où venons-nous? 

Qui sommes-nous ? 

Où sommes-nous? 

Où allons-nous ? 

Voilà les m y s t é r i e u x po in t s d ' i n t e r r o g a t i o n placés d e v a n t n o u s , les 

é n i g m e s qu ' i l n o u s i m p o r t e a v a n t t o u t de r é soud re . 

D ' o ù v e n o n s n o u s ? 

N o t r e espr i t av ide de savoir i n t e r roge la Science. 

N o u s s o m m e s sur la T e r r e ; p o u v o n s - n o u s , à l 'a ide de n o t r e espr i t , de 

n o t r e science h u m a i n e , de n o t r e expér ience acquise et de n o t r e log ique , 

r e m o n t e r le c o u r s d e s â g e s e t s o u p ç o n n e r les é ta t s a n t é r i e u r s d u m o n d e ? 

C o m m e n t s ' es t f o r m é l 'Un ive r s , que l les t r a n s f o r m a t i o n s a-t-il s u b i e s ? Par 

que l s s t a d e s est-il p a s s é ? 

Et n o t r e pet i te T e r r e , d ' o ù vient-e l le? 

La vie n ' a pas t o u j o u r s é té son a p a n a g e . La G é o l o g i e n o u s e n s e i g n e q u ' à 

l ' o r ig ine a u c u n ê t re v ivan t ne s ' ag i ta i t à sa su r face , et q u ' u n j o u r la vie 

a p p a r u t . D ' o ù venait-el le ? 

D ' o ù v ien t la cellule ? La p r emiè re de t o u t e s ? S 'es t -e l le f o r m é e au hasa rd , 

e t n o t r e science de la M é c a n i q u e suffit-elle à n o u s dire son or ig ine , c o m m e 

a u s s i ses t r a n s f o r m a t i o n s p o s s i b l e s ? 

D ' o ù v e n o n s - n o u s ? E t qui s o m m e s - n o u s ? 

Serait-il vrai q u e ce t te p r e m i è r e cellule, m o n è r e i n f o r m e , aura i t d o n n é 

na issance , par vo ie d ' é v o l u t i o n , aux p lan tes , aux insectes frêles e t com-

pl iqués , aux a n i m a u x p l u s g r a n d s , à ces é n o r m e s sau r i ens qu i on t peup lé 

la T e r r e , à ces o r g a n i s m e s q u e n o u s d i s s é q u o n s , a u x h ô t e s des c h a m p s e t 

des bo i s , a u x é l é p h a n t s c o m m e aux m a m m o u t h s , aux g r a n d s s inges d e s 

fo rê t s qu i , d ' a p r è s cer ta ines doc t r ines , sera ient n o s a n c ê t r e s ? 



D'où vient l ' âme qui est en n o u s , ce principe qui sent , qui pense, qui 
veut , qui c o m m a n d e , qui a soif d ' idéal , qui cherche la just ice, le beau , le 
bien, qui d e m a n d e aux religions de nous rapprocher d ' un être plus g rand , 
plus fort , p lus intell igent que n o u s : de Dieu , créateur et organisa teur 
suprême . 

O ù s o m m e s - n o u s ? 

Cet Univers matériel , qu 'es t - i l? A-t-il des l imites? Au delà des étoiles, 
des dernières que découvrent nos té lescopes, y a-t-il d ' au t res espaces, 
d ' au t res m o n d e s , d ' au t r e s cieux, d ' au t res t e r r e s ? 

La barrière levée par notre imaginat ion et reculée indéf iniment sera-t-elle 
refermée par not re intelligence et not re science posit ive ? 

Et si nous examinons la s t ruc ture de not re Univers , si nous pa rvenons 
à en comprendre le mécanisme et à en scruter les p rofondeurs , n o u s inter-
rogerons t o u j o u r s la Science et n o u s lui d e m a n d e r o n s de répondre à cet te 
ques t ion précise : Où sommes-nous ? 

Quelle place occupons-nous dans l 'Univers i m m e n s e que la science 
mode rne révèle à nos sens é tonnés ? 

L 'é tude des m o n d e s lointains, t o u t en a u g m e n t a n t nos acquisi t ions intel-

lectuelles, nous renseignera-t-elle sur ce poin t i m p o r t a n t ? Nous dira-t-elle la 

réponse à l ' én igme posée depuis des siècles par le Sphinx t o u j o u r s en éveil 

de not re curiosité : « Où est la T e r r e ? O ù est l ' H o m m e dans l ' U n i v e r s ? 

Est-il seul à joui r du spectacle de ce ciel i m m e n s e ? » 

Très près de nous , et faisant partie de no t re famille solaire, sont des pla-

nètes de tou te s d imens ions ; au tour d'elles, des satellites c o m m e la Lune 

gravi tent sans cesse. La vie est-elle née à leur surface ? Une cellule terrestre , 

t r anspor tée là-bas, pourrait-elle s 'assimiler les é léments qui composen t ces 

ter res lointaines ? Nos plantes pousseraient-elles leurs racines dans ces sols 

é t rangers ? Nos an imaux fonderaient-ils à leur surface des colonies fécondes , 

et nous , pourr ions-nous vivre et respirer dans leurs a t m o s p h è r e s ? 

La Science nous enseigne qu'il y a dans le ciel des millions de soleils. 

Ces astres ét incelants éclairent-ils d ' au t res ter res avec leurs hab i tan t s? Les 

ê t res qui les peuplen t sont-ils alors doués de raison ou d ' intel l igence, ou 

bien le m o n s t r u e u x Arc turus , et les étoiles, ses c o m p a g n e s , ne luisent-ils 

que pour éclairer des déser ts , des m o n d e s au débu t de l 'existence où les 

forces aveugles de la na tu re préparent , sans le savoir , des terrains que jamais 

un être pensant ne viendrai t habi ter? Mondes pleins de jeunesse don t les 

sols fertiles ne laisseront pousser aucune végé ta t ion ; i nondes au déclin de 



leur vie a s t ra le ; m o n d e s f ro ids et i nhab i t ab les qu i n ' a u r o n t j a m a i s c o n n u 

les s p l e n d e u r s de la m a t i è r e v ivan te . 

O ù a l l o n s - n o u s ? 

Lancée d a n s l ' espace , o ù va la T e r r e ? Elle a c c o m p a g n e le Soleil , mais lui , 

o ù va-t-il ? O ù n o u s e m p o r t e cet as t re m y s t é r i e u x et f l a m b o y a n t ? O ù est 

son b u t ? Et ensu i t e ? 

A c c u m u l o n s les siècles, les mi l l i ons de siècles, et la q u e s t i o n res te la 

m ê m e : O ù a l lons -nous ? Q u i n o u s f ixera le t e r m e de ce v o y a g e à t r ave r s 

les e spaces ? 

Et puis , q u ' i m p o r t e à c h a c u n de n o u s ? Le s e n t i m e n t de n o t r e sol idar i té 

ne n o u s suff î t pas . A p r è s n o u s , l ' h u m a n i t é c o n t i n u e r a . 

D a n s le v ide d u ciel, s u r ce t te b o u l e r ou l an t e su ivan t le Soleil , d ' a u t r e s 

g é n é r a t i o n s n o u s s u c c é d e r o n t , d ' a u t r e s p e r s o n n a g e s p r e n d r o n t n o t r e place. 

Là où n o u s s o m m e s , là o ù j ' écr i s , là où v o u s m e lisez, d ' a u t r e s v i e n d r o n t 

qui v iv ron t leur vie, qui a u r o n t d ' a u t r e s a sp i ra t ions , qui a i m e r o n t , qui étu-

d i e r o n t , qui c h e r c h e r o n t à leur t o u r . 

Et n o u s , o ù s e r o n s - n o u s ? 

N o t r e co rps r e tou rne ra à la t e r r e . Soi t : Memento bomo quia pulvis es. 
Souvenons-nous que nous sommes poussière. Les s u b s t a n c e s a y a n t f o r m é 

n o t r e co rps , no t r e chair , n o s o s , n o s m a i n s , n o s lèvres , n o s y e u x , s e ron t 

t r a n s f o r m é e s . Elles v iv ron t d a n s des p lan tes , dans des a n i m a u x , d a n s des 

g é n é r a t i o n s f u t u r e s , et n o u s , o ù s e r o n s - n o u s ? 

O ù a l l o n s - n o u s ? 

S'il es t vrai q u e le co rps n ' e s t pas le t o u t de l ' h o m m e , e t la q u e s t i o n vau t 

la peine d ' ê t r e d i scu tée , où sera n o t r e â m e ? O ù nos y e u x , ceux qui v o i e n t ? 

O ù n o t r e p e n s é e , celle qui d i scu te ces q u e s t i o n s en ce m o m e n t ? Finira-t-elle 

avec le co rps qu ' e l l e a n i m e ? 

O u i , o ù a l l o n s - n o u s ? 

La Science h u m a i n e n o u s le dira-t-elle ? Avouera- t -e l le son i m p u i s s a n c e ? 

Faudra-t- i l , p o u r r é s o u d r e ce t te de rn iè re é n i g m e , n o u s adresse r à la re l ig ion , 

à celle q u e n o s m è r e s n o u s o n t appr i se sur l e u r s g e n o u x ? 

La Science n o u s dira-t-el le les m y s t è r e s de l ' au-de là? C a r , au fond de 

t o u t e s choses , n o u s c h e r c h o n s l ' i m m u a b l e . Par delà no t r e vie t e r r e s t r e , 

y a-t-il une au t r e ex is tence ? 

T o u t e n o t r e science es t vaine si elle n ' a b o u t i t po in t à n o u s éclairer sur ce 

s u j e t . 

« L ' i m m o r t a l i t é de l ' â m e es t une chose qui n o u s i m p o r t e si fo r t , qui n o u s 



t o u c h e si p ro fondémen t , qu' i l faut avoir pe rdu t o u t s en t imen t pou r ê t re 
dans l ' indifférence de savoir ce qu'il en est . » 

Ce t te pensee de Pascal reste tou jour s p r o f o n d é m e n t vraie. 

A côté des grandes Pyramides , les Egypt iens , ces mervei l leux savants d e 

l 'ant iqui té , on t élevé un m o n u m e n t p resque impér i ssab le ; colossale s t a tue 

q u e les siècles ont respectée. Les sables du déser t on t enfoui son corps 

r igide c o m m e celui d ' u n e m o m i e : ils on t été i m p u i s s a n t s à cacher le b u s t e 

s u r m o n t é d ' u n e é n o r m e tê te qui af f ronte les in t empér ie s des saisons. 

Le regard tou rné vers le désert, de ses yeux perçan ts la t ê t e in ter roge 
l ' immens i té . 

C 'es t le Sphinx qui , déjà, avant l ' aube des t e m p s h is tor iques , posai t au 
ciel ces qua t re én igmes , celles qui seules mér i t en t d 'occuper l ' h o m m e , ce 
roseau pensan t . 

D ' o ù V E N O N S - N O U S ? 

Q u i S O M M E S - N O U S ? 

O u S O M M E S - N O U S ? 

O u A L L O N S - N O U S ? 

P R E M I E R E P A R T I E 

D'OU V E N O N S - N O U S ? 



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

L'UNIVERS ET LES MONDES 

S'IL est vrai que le problème des origines a de tout t emps préoccupé les penseurs , 
il est aussi incontestable que chaque époque n'a pas failli à la tâche d'en 

donner une solution, plus ou moins approchée sans doute, mais tou jours en 
accord avec la science contemporaine . 

Or, l 'Ast ronomie , depuis v ingt ans, a fait de tels progrès, que tout essai d'expli-
cation rationnelle de l 'Univers doit forcément en tenir compte . C'est la condam-
nation évidente des Cosmogonies ayant la prétention de s 'appuyer sur des 
hypothèses vieilles de plus d 'un siècle : Laplace, pour ne citer qu 'un exemple, 
connaissait bien mal l 'Univers qu'il voulait expliquer. 

A des faits nouveaux, il faut des explications nouvelles. Aussi nous a-t-il paru 
nécessaire, pour l ' intelligence des pages qui vont suivre, de jeter un coup d'œil 
d 'ensemble sur le monde au milieu duquel la Terre évolue. 

Si, actuellement, je posais à mes lecteurs cette simple question : « Où êtes-
vous? » plus d 'un , ce me semble, serait probablement fort embarrassé. 

— Je n ' ignore pas, me répondraient ceux-ci, que nous sommes sur telle ou 
telle partie de l 'Europe, France, Allemagne, Italie, et que l 'Europe est une portion 
de la Terre. 

— Mais la Terre, où est-elle? 
— Dans l 'espace, diraient les autres. 
— Très bien! Faut-il cependant préciser encore. 
— L'Astronomie nous enseigne que la Terre a la forme d 'une boule ; cette 

notion, vous l'avez apprise à l'école primaire et. vos atlas ne vous ont pas laissé 
ignorer que cette Terre, représentée par vos globes géographiques , tourne autour 
du Soleil en une année. Mais le Soleil, où est-il? 

Pour répondre à cette nouvelle quest ion, éloignons-nous un instant , qui t tons 
la Terre. La lumière, qui va plus vite que nos express , que nos aéroplanes, que 
nos obus les plus rapides même, puisqu'elle parcourt 3 0 0 0 0 0 kilomètres à la 



seconde, pourra, si vous n 'y voyez pas d'inconvénients, nous servir de véhicule. 
— Une, deux, trois, quatre comptez les secondes. 
Au bout d 'une heure, vous aurez atteint le nombre de 3 600 secondes et nous 

aurons parcouru un peu plus d 'un milliard ce ki lomètres. 
Voyageons un jour entier, 24 heures, à raison de 300 000 kilomètres à la seconde; 

nous voilà t ranspor tés dans l'espace à près de 26 milliards de ki lomètres. Quelle 
distance effrayante! Un train lancé à la vitesse de 100 kilomètres à l 'heure ne 
mettrait guère moins de 3 0 0 0 0 ans pour accomplir ce long voyage. 

Arrê tons-nous et r ega rdons : de quelque côté que nous nous tournions , un ciel 
constellé de points brillants; les étoiles n'ont pas cependant changé leurs places 
respectives! Ici la Polaire, puis la Grande Ourse, Arcturus du Bouvier. . . Plus loin, la 

belle constellation d 'Or ion. . . 
mais là-bas, quel 'e est cette 
nouvelle étoile plus lumi-
neuse que Sirius du Grand 
Chien, plus grosse que toutes 
les autres en apparence?. . . 
C'est notre Soleil. 

Nous avons parcouru si 
peu de chemin dans cet 
ensemble — l 'Univers pour 
nous — que notre Soleil nous 
apparaît encore comme la 
plus brillante des étoiles. 

De l ' endro i t où nous 
sommes , la Terre, en raison 
de sa petitesse, a cessé d'être 

visible à l'œil nu, et il faudrait un bien puissant télescope pour nous la mont re r 
noyée dans les feux de celui que nous appelions l 'astre du jour avant de quitter 
notre terrestre demeure . 

En cont inuant notre voyage pendant 4 années et 12S jours , nous arriverions 
à l'étoile Alpha du Centaure. 

Calculez combien il y a de secondes en 4 ans et 128 j o u r s ; multipliez le nombre 
fantastique ainsi obtenu par 3 0 0 0 0 0 kilomètres; vous aurez la distance effrayante 
qui nous sépare de ce monde voisin. 

C'est que, en effet, Alpha du Centaure est la plus proche étoile de la Terre, et 
c'est pourquoi je l'avais choisie; mais rien ne nous empêche d'aller plus loin, de 
rejoindre, par exemple, celle qui est la seconde dans l 'ordre des distances; c'est une 
toute petite étoile, invisible à l'œil nu, qui n'a pas été baptisée par les as t ronomes . 

Toutes les étoiles, en effet, ne portent pas un nom ; les saints du calendrier 
n 'y suffiraient pas; les étoiles de première grandeur ont à peu près seules le privi-
lège d 'être que lqu 'un ; les autres sont désignées dans chaque constellation par 
des lettres g r e c q u e s : ce sont les plus bri l lantes; le reste d 'entre elles porte un 
numéro d 'ordre . 

C O N S T E L L A T I O N D E L A P E T I T E O U R S E , 

A L A Q U E L L E A P P A R T I E N T L ' É T O I L E P O L A I R E 
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La voisine dont je vous parlais est inscrite au catalogue de Lalande sous le 
numéro 21 185, tout s implement . 

11 faudrait faire 430 000 fois le chemin de la Terre au Soleil pour parcourir 
l 'espace qui nous sépare de ce monde relativement proche, situé à 64 trillions 
203 milliards de k i lomètres! . . . 

Si vous vous laissiez aller à la tentation de rejoindre cette étoile — toujours avec 
la lumière pour véhicule, — vous mettriez 2 480 jours à effectuer ce voyage, c'est-
à-dire près de 7 années! 

L'étoile polaire, qui indique la direction du Nord et que vous avez souvent 
cherchée dans le ciel pour vous orienter , est aussi une de celles dont nous con-
naissons la distance. Elle est tellement éloignée que le soir, lorsque vous l 'aper-
cevrez, vous pourrez vous dire que ce rayon lumineux at teignant votre œil est en 
route depuis plus de 46 ans . 

Sa lumière nous apporte des faits qui se sont passés il y a un demi-siècle, alors 
que vous n'étiez pas nés, sans doute ; depuis, la Polaire a eu le t emps de dispa-
raître sans que cet événement ait été enregistré dans les annales as t ronomiques . 

Et dire que ces étoiles sont nos voisines! 

Mais lorsque vous dirigez le télescope vers les champs de la Voie lactée, vers 
ces pâles lueurs que nos lunettes résolvent en mille points scintillants, ce n 'est 
plus par milliards de kilomètres qu'il faut évaluer leur é lo ignement . Trois mille ans 
sont probablement nécessaires à la lumière pour franchir la longue distance qui 
nous en sépare. Nous pouvons mieux juger maintenant de la grandeur du monde 
où nous sommes p longés . 

L'ensemble de tout ce qui existe au f i rmament , de toutes ces étoiles dont nos 
catalogues photographiques ont déjà enregistré des dizaines de millions, c'est notre 
Univers, celui qui est accessible à nos recherches et au sein duquel nous nous 
t rouvons . 

Chaque étoile est un soleil, un système si vous voulez, une simple unité dans ce 
vaste ensemble. 

Autour de chaque étoile tournen t souvent des corps plus petits, appelés planètes, 
qui ne comptent guère dans les statistiques du ciel. D'ici, nous ne pouvons les 
apercevoir, mais nous sommes certains de leur existence. 

Ainsi, pour tout résumer en un m o t : l 'Univers est composé de systèmes repré-
sentés à nos yeux par le chef de famille — l'étoile, — qui souvent groupe autour 
de lui des corps plus petits. 

Tel est le Système solaire, le nôtre . Il se compose d 'une étoile centrale, notre 
Soleil, et d 'une foule de petits corps obscurs et froids gravitant autour de lui. Ces 
corps, qui par tagent sa destinée céleste, qui le suivent dans son grand voyage 
— car il n 'est jamais en repos, — brillent d 'un éclat qu'ils lui emprunten t : ce 
sont ses planètes, et la Terre en est une . 

En s o m m e , les planètes sont nos voisines, et c'est pourquoi nous les d is t inguons 
si facilement; mais de la région où se t rouvent les étoiles on ne peut même 
soupçonner leur existence. 



Nous connaissons actuellement dans notre monde solaire huit planètes princi-
pales tournant autour du Soleil. 

Leur énumérat ion me paraît nécessaire pour que vous puissiez vous faire une 
idée de la place que la Terre occupe dans ce système, minuscule par rapport 
à l 'ensemble. 

Quit tons ce poste d'observation que nous avons choisi bien loin du Soleil, et 
rapprochons-nous . 

Nous voici revenus dans son domaine. 
Très près de lui, nous apercevons Mercure et Vénus , deux planètes plutôt 

petites, et dont la dernière circule à plus de 108 millions de kilomètres du Soleil. 
Et là-bas, cet astre brillant qui s 'avance en forme de croissant, qu 'est- i l? . . . Un 

tout petit satellite l 'accompagne. 

L A T E R R E C O M P A R É E A U X P L A N È T E S D E M O Y E N N E S D I M E N S I O N S 

Une sorte d'intuition, de courant télépathique doit nous avertir que c'est notre 
Terre, suivie de la Lune. 

Cette Terre, où vous avez laissé votre nation, vos biens, si vous avez l 'avantage 
d'être propriétaire, votre famille, vos amis, toutes vos affections, voilà la place 
qu'elle occupe dans le ciel. 

Vous avez beau regarder, ouvrir de grands yeux, c'est à peine si vous la distin-
guez sur le fond noir de la voûte céleste. 

Approchons-nous encore. — Elle est maintenant bien visible : une partie de 
l 'hémisphère tourné vers nous reçoit la lumière du Soleil, tandis que l 'autre 
moitié reste plongée dans une douce pénombre . D'un côté il fait g rand jour , et 
précisément c'est la France qui, à cette heure, est éclairée; si nous avions des 
yeux plus perçants , si la couche atmosphérique ne dérobait pas à nos regards la 
surface terrestre, vous verriez une foule de gens affolés courant à leurs affaires, 
déjeunant , dînant , sans se préoccuper de la place où ils son t ; vous verriez le 
brouhaha des grandes villes, les députés se rendant aux Chambres pour légiférer 
sur des quest ions ridicules, dont ils ne comprennen t pas la minime impor tance; 

L A T E R R E E T L A L U N E D A N S L ' E S P A C E 

des ambassadeurs et des minis t res échangeant des dépêches sur la question d 'Orient 
ou du Maroc, des bureaucrates noircissant des feuilles de papier pour des permis-
sions, pour des choses insignif iantes; la Cour des comptes revisant des budgets , 
et partout des financiers établissant leur balance à un centime près. 

Sur l 'autre côté de la Terre, celui qui n 'est pas éclairé, c 'est la nuit : les gens 
s 'entassent dans les cafés, dans les res taurants ; c 'est l 'heure des réceptions, des 
banquets , des discours, des théâtres; les journalis tes sont affolés; télégraphes et 
téléphones t ranspor tent les dépèches, les nouvelles, et quelles nouvelles, grand 
Dieu! Crimes passionnels, votes des Chambres , b lasphèmes en c o m m u n ; partout 
les cerveaux sont occupés à des puérilités, à des niaiseries. Seules, des catas-
t rophes effrayantes leur rappellent de t emps à autre que le Créateur s 'occupe de 
tous et qu'il sait à son heure mont re r sa toute-puissance. Bien rares sont ceux 
qui, au momen t où tout s 'endor t , veillent dans la prière et font monter vers Dieu 
leurs religieuses aspirat ions. 

Plus rares encore sont ceux qui, de leurs puissants ins t ruments , sondent les 
merveilles de l 'Univers, étudient les mystères de l ' immensi té , et savent, dans cette 
contemplat ion divine, abaisser leur orgueil , chanter des hymnes de louanges et 
répéter avec le prophète : « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » 

m 

Mais écar tons-nous, la Terre s 'approche à la vitesse de 30 kilomètres par 
seconde, entraînée par une force irrésistible autour du Soleil. Son disque aug-
mente à vue d 'œi l . 
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La voilà p a s s é e . . . . , bol ide i m m e n s e qui empor te t o u t e l ' h u m a n i t é avec ses pas -

sions, ses folies, ses souf f rances . 
Pendan t q u e les u n s ouv ren t les yeux à la vie, les a u t r e s m e u r e n t , sans avoir eu 

le t e m p s de se rendre c o m p t e , sans savoir où ils o n t p a s s é leur existence, s ans 
avoir pensé peut -ê t re d ' où ils venaient , où ils é ta ien t , s a n s savoir qu ' i ls avaient 
une â m e ; ils o n t vécu sans bu t , ils on t mangé , ils se s o n t r e p u s , ils o n t amassé . 
Et m a i n t e n a n t que leur corps va r e tourne r à la te r re , o ù son t - i l s , où est leur âme? 
Pas u n e fois ils n ' on t eu l 'idée d 'agi ter le g rand p r o b l è m e de leur avenir , celui seul 
qu' i l impor t e de r é soudre : celui de leur dest inée f u t u r e 

Laissons ces considérat ions pour revenir à des q u e s t i o n s d 'o rd re p u r e m e n t 

a s t ronomique . 
Ainsi la Te r r e est lancée d a n s l 'espace, sor te d ' é n o r m e boule t t o u r n a n t en 

24 heures env i ron . C'est cette durée qui dé te rmine la l o n g u e u r du jour : de minu i t 
au minui t su ivant , elle a fait un tour sur e l l e -même, à la façon d 'une t o u p i e ; 
mais c o m m e ce joue t , qui nous servira plus d ' u n e fo i s d ' e x e m p l e , elle accompli t 
un chemin p r e s q u e circulaire au tour du Soleil. Le t e m p s qu 'e l le m e t à faire ce 
l o n g t ra je t , à décrire son orbite, n o u s représente u n e a n n é e . 

IUui faut en effet 365 j o u r s 1 /4 , plus exac tement 365 j o u r s 3 heures , 48 m i n u t e s 
et 46 secondes pour qu'el le rev ienne dans la m ê m e pos i t i on en face du Soleil. 
" Et je vous ' prie de croire qu 'el le ne s ' a m u s e guè re en rou te , car le rayon de son 
orbi te é tant de 1 4 9 4 9 5 0 0 0 ki lomètres en chiffres r o n d s , le chemin parcouru en 
u n e année est de 931 mil l ions de k i lomètres . 

Cherchez combien u n e année cont ient de s econdes , et v o u s verrez, par u n e 
simple division, que la Ter re , dans sa course v e r t i g i n e u s e au tour du Soleil, doit 
aller plus vite que nos au tomobi les , et m ê m e que n o s b o u l e t s de canon . 

Le calcul d o n n e 29,5 k i lomètres par seconde en m o y e n n e , soit p lus de 
106000 ki lomètres à l 'heure . 

La pensée d ' u n e vi tesse aussi prodigieuse suffirait s eu l e à n o u s donner le ver t ige . 

Et cependant , ce m o u v e m e n t est si régulier que n o u s ne p o u v o n s n o u s en ape r -

cevoir . . 
L 'observation des étoiles qui paraissent t ou rne r a u t o u r de nous peu t toutefois 

n o u s rense igner sur le sens du m o u v e m e n t de la T e r r e . 
Pour mieux c o m p r e n d r e ce qui va suivre, t racez a v e c u n morceau de craie u n e 

g rande circonférence sur le plancher. Placez-vous m a i n t e n a n t au milieu de vo t re 
cercle, debout et immobi le . Tout m o u v e m e n t qui, s u r la c i rconférence , s 'effectuera 
de votre main droi te à votre main gauche s 'appel le m o u v e m e n t direct : il a lieu 
dans le sens contraire à celui des aiguilles d ' u n e h o r l o g e . Le m o u v e m e n t opposé 
— celui des aiguilles de vot re m o n t r e — s 'appelle r é t r o g r a d e . 

Tournez ma in tenan t sur vous -même, au centre de v o t r e c i rconférence , en obser-
vant ce sens direct : vous serez u n e image fidèle de la T e r r e dans son m o u v e m e n t 

de rotat ion sur el le-même. 
Or r emarque très curieuse et en m ê m e t e m p s b ien i m p o r t a n t e , si vous voulez 

saisir ' dans ' la suite le mécanisme de la format ion des m o n d e s , non seu l emen t la 
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Terre t ou rne sur e l le -même 
en 24 heu re s dans le s ens 
direct , mais ce s ens est celui 
dans lequel elle accompli t son 
tour en t ie r au tour du Soleil. 

Vous pourr iez ma in tenan t 
parcour i r la c i rconférence elle-
m ê m e dans le s ens contra i re 
à celui des aiguilles d ' u n e 
m o n t r e , vous auriez mieux 
encore l ' image de la Ter re 
accompl issant son m o u v e -
m e n t de révolut ion au tour du 
Soleil. 

A j o u t o n s que tou te s les 
p lanè tes du sys tème solaire 
t o u r n e n t au tour de l 'astre 
central dans le m ê m e sens 

que la Te r r e ; en d ' au t res t e rmes , leur m o u v e m e n t de révolut ion est de sens direct . 

— ^ — 

T O U T M O U V E M E N T S E F F E C T U A N T D E D R O I T E A G A U C H E 

S ' A P P E L L E M O U V E M E N T D I R E C T 

Cette d igress ion nous a reposé de not re g r a n d voyage , i n t e r r o m p u pour un in-
s tan t . Reprenons- le , qu i t t ons la Terre encore une fois, et con t inuons not re course 
à t ravers les espaces . 

Encore 56 mil l ions de k i lomètres et n o u s voilà vers la p lanète Mars, celle que les 
a s t r onomes é tudient si pa t i emmen t et don t ils on t dressé des cartes déjà t rès complètes . 
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Voyez de loin ses pôles neigeux et glacés, ses cont inents rougeâtres, ses végé-
tations changeantes. Ce monde mystérieux vous attire, sans aucun doute ; vous 
voudriez savoir si, au milieu de ses plaines, de ses marécages, de ses forêts, des 
habitants circulent comme sur la Terre. Nous é tudierons tout cela plus tard, le 
temps presse pour notre revue rapide. D'ailleurs, Mars, plus lent que la Terre 
dans sa course, est cependant déjà hors d 'at teinte. Avançons encore. Ne faites pas 
attention : nous traversons en ce moment les orbites des petites planètes, mondes 
microscopiques aussi exigus que nos provinces terrestres . 

Regardez plutôt devant vous : c'est Jupiter avec ses huit satellites, monde 
énorme en formation; 1300 Terres feraient à peine son volume. 

Là-bas, beaucoup plus loin, ce globe brillant en touré d 'un anneau, c'est la pla-
nète Saturne, la merveille du système solaire; dix lunes lui font aussi cortège. 

L A T E R R E C O M P A R É E A U X G R O S S E S P L A N È T E S 

Enfonçons-nous toujours dans les espaces, f ranchissons des millions de kilo-
mètres et nous voici aux confins du système planétaire : Uranus et Neptune en 
marquent les bornes. De la dernière planète, le Soleil nous apparaît comme une 
grosse étoile éclairante, mais sa chaleur est trop faible pour entretenir la vie à ces 
énormes distances. 

Toutes les planètes que nous venons de nommer décrivent autour du Soleil des 
courbes ressemblant à des cercles. En y regardant de plus près, nous verr ions 
cependant que les orbites ne sont pas précisément circulaires; en réalité, chaque 
courbe parcourue par une planète dans son m o u v e m e n t de translation est une 
ellipse, sorte d'ovale que tracent les jardiniers en dessinant les pelouses de nos 
parterres . 

C'est Képler qui, pour la première fois, mont ra que tous les corps célestes 
décrivent des orbites elliptiques plus ou moins aplaties. 

Dans la f igure qui représente ces orbites, n o u s n ' avons pas tenu compte de ce 

, j .• 

O R B I T E S D E S P L A N È T E S D U S Y S T È M E S O L A I R E 

fait, car l 'aplatissement serait à peine sensible à une si petite échelle. 11 en est de 
même des grosseurs des planètes : aucun tableau ne les peut représenter dans 
d'exactes proport ions, si l 'on tient compte en même temps de leurs distances. 

WtVKSIDAD DE NUfYI IE0R 
M l C I Valverde y TtOs 



Il est cependant possible de construire p a r l ' imagination un plan exact du 

Système solaire. 
Dans une immense plaine, installons un g l o b e énorme de i mètre de diamètre 

environ — 109 centimètres exactement ; — p r e n o n s maintenant un grain de sable 
de 4 millimètres de diamètre et plaçons-le à 45 mètres de notre grosse boule, 
nous aurons figuré en vraies proport ions, d i s tance et grosseur , la planète Mercure 
et le Soleil. 

Une bille de 9 millimètres, placée à 85 mètres , représenterait parfaitement 

Vénus . 
Une autre bille qui aurait exactement u n cen t imèt re de diamètre pourrait être 

placée à 117 mètres pour figurer la Terre. Pas plus grosse que cela, notre pauvre 
petite Ter re ! Si les cont inents y étaient r ep ré sen t é s par quelque habile dessinateur, 
nous y t iendrions une bien maigre place. Mais cont inuons . 

Un petit pois porté à 178 mètres remplirai t l 'office de la planète Mars. 
Une belle orange de n centimètres, placée à 610 mètres , représenterait digne-

ment le gros Jupiter . 
Avec Saturne, une mandarine de 9 cen t imè t r e s , il faudrait nous éloigner davan-

tage et parcourir 1 kilomètre et 118 mèt res . 
Uranus, deux fois plus petit que la p lanète précédente, serait placé à plus de 

2 kilomètres, sous la forme d 'un bel ab r i co t . 
Et maintenant , emportez avec vous une pêche de 38 millimètres représentant 

Neptune , déposez-la sur le sol, après une c o u r s e de 3 kilomètres et demi, et votre 
tâche sera terminée; vous aurez en m i n i a t u r e une représentation du Système 
solaire. 

Pour rendre plus exactement son état ac tue l , il vous faudrait mettre tous ces 
corps en mouvement , faire tourner dans le sens direct, sur des pistes presque 
circulaires, comme les chevaux dans un m a n è g e , tous ces objets autour de la 
grosse sphère centrale; et remarquez en p a s s a n t que leurs mouvement s devraient 
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avoir lieu dans un même plan, c'est-à-dire sur la plaine où vous avez installé 
l ' image du système solaire. 

Les planètes, à part Mercure qui s'écarte quelque peu de cette règle, tournen t 
en effet autour du Soleil comme des toupies sur un sol plat , ou des billes sur un 
billard. 

Ces 8 planètes principales, sans compter les 800 petites planètes dont nous 
avons parlé — astres minuscules situés entre Mars et Jupiter , — ne sont pas les 
seuls corps soumis à l 'attraction solaire. 

Regardons at tent ivement et nous verrons l 'espace sillonné de nuages blan-
châtres, flocons, légers en comparaison des planètes : ce sont les comètes qui, en 
approchant du Soleil, deviennent souvent visibles à l'œil nu . 

Au premier abord, on pourrait les prendre pour des é t rangères venant rendre 
visite à notre Système. C'est qu 'en effet elles se can tonnen t ra rement dans le voi-
sinage du plan qui contient les planètes; elles nous arr ivent de tous les points de 
l'espace, décrivant des ellipses tel lement allongées parfois qu'il est impossible de 
prédire le momen t de leur retour . En outre, le sens de leur mouvemen t est indif-
féremment direct ou rét rograde. 

Nous en connaissons certaines qui accomplissent leur tour entier en quelques 
années, et d 'autres en trois quar ts de siècle: on les appelle comètes périodiques. 
Mais la plupart ont une période — intervalle qui sépare deux apparit ions consé-



cutives — beaucoup plus longue, quatre ou cinq siècles, et même davantage. 
Il sera intéressant, avant de clore ce chapitre, d'appliquer à ces vagabondes 

célestes la comparaison qui nous a servi pour la distance des planètes. 
En supposant toujours la même réduction du système adopté pour les planètes, 

la comète d'Encke, qui s'éloigne le moins du Soleil, décrirait une ellipse allongée 
dont le g rand axe n'aurait pas moins de 480 mètres . 

La comète de Halley, qui revient tous les 76 ans (dernier retour en 1910), s'éloi-
gnerait à plus de 4 kilomètres et dépasserait l 'orbite de Neptune. 

O R B I T E S D É C R I T E S P A R L E S C O M È T E S P É R I O D I Q U E S 

Et ce sont là des comètes à courtes périodes; mais les autres vont beaucoup 
plus loin. Ainsi, pour ne citer qu 'un exemple, la comète découverte par Messier 
en 1763 s'éloignerait à 88 kilomètres de notre sphère représentant le Soleil. 

L'attraction de cet. astre se fait sentir bien au delà de ces distances, quelque 
grandes qu'elles nous paraissent. Et cependant les nombres précédents, si nous 
les comparons à l 'éloignement des étoiles, ne sont absolument rien. 

En voulez-vous un exemple? 
Gardons toujours nos mêmes proport ions et cherchons à quelle distance nous 

devrions dans ce cas placer l'étoile la plus voisine, Alpha du Centaure, dont nous 
avons déjà parlé. — Devinez? 

Le calcul est assez simple puisque nous savons que la lumière met 4 ans et 
128 jou r s pour nous venir en droite ligne de ce soleil voisin. 

Si vos opérat ions sont bien conduites, vous trouverez que la plaine sur laquelle 
vous avez installé votre Système solaire en miniature ne sera pas assez vaste 
pour vous permett re de placer Alpha du Centaure à une distance convenable. 

La g randeur de l 'Europe ajoutée à celle de l'Asie ne suffirait pas encore; cette 
distance dépasserait de beaucoup le diamètre de la Terre, et il faudrait installer 
notre étoile voisi-ne à près de 33 milliers de kilomètres ! 

L'étoile polaire devrait être portée à une distance dix fois plus grande. 

Dans la troisième partie de cet ouvrage : Où sommes-nous? il sera intéressant 
de voir comment les as t ronomes ont pu, suivant l 'expression de W . Herschel, 
jauger l 'Univers, comment , par des procédés merveilleux de précision, ils sont 
arrivés à compter ces millions de Soleils que nous apercevons dans nos puis-
santes lunettes, comment ils ont mesuré les distances des astres. 

La plupart des étoiles sont séparées du Système solaire par des intervalles 
effrayants, que la lumière met des siècles à f ranchir . 

En général , les astres de première grandeur sont les plus proches et leurs dis-
tances se chiffrent par quelques dizaines d'années de lumière, mais dès que nous 
dirigeons nos télescopes vers les plages de la Voie lactée et que nous at te ignons 
la quatorzième grandeur , les distances sont telles que nos mesures deviennent de 
plus en plus en plus incertaines. Le rayon lumineux émané de ces mondes perdus 
dans l ' immensi té est parfi depuis plus de deux mille années peut-être! 

Vous touchez du doigt maintenant les dimensions énormes de l 'Univers, et 
vous voyez non moins clairement combien notre Système solaire tient peu de 
place en comparaison de ces grandeurs effrayantes. Que dire alors de l 'atome que 
nous habitons et don t nous nous disputons les parcelles? 

Et nous avons vu que ces étoiles, ces quelques soleils dont nous avons pu 
mesurer la distance, ne nous donnent qu 'une faible idée de l 'é loignement des 
au t res ; en un mot, il nous est impossible d'avoir la notion exacte de la grandeur 
de notre Univers. 

Qui pourra jamais nous en marquer les limites? Notre esprit s 'arrête anéanti 
devant cette poussière de mondes que nos plaques photographiques enregis t rent 
par millions, devant cette profusion de Soleils entraînant à leur suite les Terres 
soumises à l 'empire de leur attraction. 

« Quelle démence, disions-nous dans Le Problème solaire (p. i3), pousse donc les 
hommes à revendiquer pour eux seuls la prérogative de chanter la gloire de Dieu 
dans un Univers où ils t iennent si petite place! N'est-ce point le sujet de nos plus 
sublimes méditations et pourr ions-nous recevoir une plus grande leçon d ' h u -
milité? » 



T A B L E A U G É N É R A L D U S Y S T È M E S O L A I R E 

S O L E I L 

Volume comparé à celui 
de la Terre 

Dìslat« moyenne 
auSoleilenkilOEi-ires 

Dnrée de la révolution 
autour da Soleil 

Durée de la rotation 
sur l'axe 

Nombre 
de satellites 

S O L E I L i 3 i o o o o » » 25 j o u r s î 3 

s-3 / M e r c u r e 
, g f § 1 -Venus 
3 = j L a T e r r e 

K ( M a r s 

Les petites planètes 

^ g I J u p i t e r 
g g J S a t u r n e 
3 - g ] U r a n u s 
"" S ( N e p t u n e 

23 fo i s p lu s pe t i t 
M ê m e g ros seu r 

ô fois p lu s pe t i t 

T r è s pe t i t es 

i 3o5 fois p l u s g r o s 
733 » » 

71 » » 
69 » » 

57 869 320 
108 134 55o 
149490000 
227 784 000 

De M a r s 
à J u p i t e r 
777792260 

1426 011 3oo 
2 867 8oô 000 
4 493 084 000 

88 j o u r s 
224 j o u r s 
1 un 
I a n 321 j o u r s 

II a n s 3 i 4 j o u r s 
29 a n s 1 2 
84 a n s 
164 a n s 

I n c o n n u e 
I n c o n n u e 
23 h e u r e s 56 m . 
24 h e u r e s 37 m . 

9 h e u r e s 55 m . 
10 h e u r e s 14 m. 
I n c o n n u e 
I n c o n n u e 

0 
0 
1 
2 
» 

8 
10 
4 
1 

Remarque sur ce tableau. — La d u r é e de la rotation sur l'axe indique quelle est la 
valeur de la durée du jour sur chaque planète, Ainsi, sur la Terre, la durée du jour 
est de 24 heures, mais sur Jupiter, el le n'est que de 10 heures. La durée de révo-
lution autour du Soleil indique la d u r é e de l 'année sur chaque planète. Tand i s que 
sur la Terre l 'année dure 365 j o u r s , le tableau indique que sur Mars elle est 
de 1 an 21 jours. 

C H A P I T R E II 

LA GENÈSE DES MONDES 

L' E S P R I T humain est ainsi fait qu'il s 'attache avec plus d 'opiniâtreté à la solution 
des problèmes en apparence les moins accessibles à la raison humaine . 

La constitution d 'un insecte, l 'étude d 'une cellule sont bien faites pour occuper 
la vie de plusieurs générat ions de savants; mais nous voulons savoir mieux et 
davantage. 

En face de ces millions de mondes tournoyant dans l 'espace, en face de ce mystère 
tou jours présent à notre pensée, nous nous demandons involontairement : D'où 
viennent ces astres? Ont-ils été semés au hasard par une main inhabile? Ont-ils 
toujours existé dans l'état où nous les voyons? Et alors nous in ter rogeons la 
Science. 

Que va-t-elle nous répondre? 
Depuis les temps les plus reculés, ce problème s'est posé devant l ' homme pen-

sant , devant l 'être qui recherche la cause des phénomènes . Les Chaldéens, les 
Assyriens, les Égyptiens ont eu une idée vague de la Cosmogonie, c'est-à-dire de 
la science qui doit nous enseigner la formation du monde . 

Les cosmogonies de ces époques lointaines, quand elles ne reflètent pas l'idée 
de la Création telle que nous la t rouvons énoncée au chapitre premier de la 
Genèse, ne sont qu 'un amas de réflexions puériles dont la science actuelle ne peut 
faire aucun cas. 

Pour avoir quelques chances de nous fournir un mécanisme plausible de la 
formation du monde, toute cosmogonie doit tenir compte, avant tout , de la façon 
dont l 'Univers est actuellement agencé. 

Or, il y a quelque vingt ans , l 'Astronomie n'avait sur ce point que des notions 
ext rêmement vagues. On parlait couramment autrefois d 'univers autres que celui 
que nous habitons, et l 'esprit des romanciers de l 'As t ronomie se laissait volon-
tiers emporter vers des étoiles ou des nébuleuses dont la lumière mettait , disaient-
ils, plus de cent mille ans à nous parvenir . 



T A B L E A U G É N É R A L D U S Y S T È M E S O L A I R E 

S O L E I L 

Volume comparé à celui 
de la Terre 

Dìslat« moyenne 
auSoleilenkilOEi-ires 

Dnrée de la révolution 
autour da Soleil 

Durée de la rotation 
sur l'axe 

Nombre 
de satellites 

S O L E I L i 3 i o o o o » » 25 j o u r s î 3 

s-3 / .Mercure 
, g f § 1 -Venus 
3 = j L a T e r r e 

K ( M a r s 

Les petites planètes 

^ g I J u p i t e r 
g g J S a t u r n e 
3 - g ] U r a n u s 
— S ( N e p t u n e 

23 fo i s p lu s pe t i t 
M ê m e g ros seu r 

ô fois p lu s pe t i t 

T r è s pe t i t es 

i 3o5 fois p l u s g r o s 
733 » » 

71 » » 
69 » » 

57 869 320 
108 134 55o 
149490000 
227 784 000 

De M a r s 
à J u p i t e r 
777792260 

1426 011 3oo 
2 867 8oô 000 
4 493 084 000 

88 j o u r s 
224 j o u r s 
1 un 
I a n 321 j o u r s 

II a n s 3 i 4 j o u r s 
29 a n s 1/2 
84 a n s 
164 a n s 

I n c o n n u e 
I n c o n n u e 
23 h e u r e s 56 m . 
24 h e u r e s 37 m . 

9 h e u r e s 55 m . 
10 h e u r e s 14 m. 
I n c o n n u e 
I n c o n n u e 

0 
0 
1 
2 
» 

8 
10 
4 
1 

Remarque sur ce tableau. — La d u r é e de la rotation sur l'axe indique quelle est la 
valeur de la durée du jour sur chaque planète, Ainsi, sur la Terre, la durée du jour 
est de 24 heures, mais sur Jupiter, el le n'est que de 10 heures. La durée de révo-
lution autour du Soleil indique la d u r é e de l 'année sur chaque planète. Tand i s que 
sur la Terre l 'année dure 365 j o u r s , le tableau indique que sur Mars elle est 
de 1 an 21 jours. 

C H A P I T R E II 

LA GENÈSE DES MONDES 

L' E S P R I T humain est ainsi fait qu'il s 'attache avec plus d 'opiniâtreté à la solution 
des problèmes en apparence les moins accessibles à la raison humaine . 

La constitution d 'un insecte, l 'étude d 'une cellule sont bien faites pour occuper 
la vie de plusieurs générat ions de savants; mais nous voulons savoir mieux et 
davantage. 

En face de ces millions de mondes tournoyant dans l 'espace, en face de ce mystère 
tou jours présent à notre pensée, nous nous demandons involontairement : D'où 
viennent ces astres? Ont-ils été semés au hasard par une main inhabile? Ont-ils 
toujours existé dans l'état où nous les voyons? Et alors nous in ter rogeons la 
Science. 

Que va-t-elle nous répondre? 
Depuis les temps les plus reculés, ce problème s'est posé devant l ' homme pen-

sant , devant l 'être qui recherche la cause des phénomènes . Les Chaldéens, les 
Assyriens, les Égyptiens ont eu une idée vague de la Cosmogonie, c'est-à-dire de 
la science qui doit nous enseigner la formation du monde . 

Les cosmogonies de ces époques lointaines, quand elles ne reflètent pas l'idée 
de la Création telle que nous la t rouvons énoncée au chapitre premier de la 
Genèse, ne sont qu 'un amas de réflexions puériles dont la science actuelle ne peut 
faire aucun cas. 

Pour avoir quelques chances de nous fournir un mécanisme plausible de la 
formation du monde, toute cosmogonie doit tenir compte, avant tout , de la façon 
dont l 'Univers est actuellement agencé. 

Or, il y a quelque vingt ans , l 'Astronomie n'avait sur ce point que des notions 
ext rêmement vagues. On parlait couramment autrefois d 'univers autres que celui 
que nous habitons, et l 'esprit des romanciers de l 'As t ronomie se laissait volon-
tiers emporter vers des étoiles ou des nébuleuses dont la lumière mettait , disaient-
ils, plus de cent mille ans à nous parvenir . 



L'Univers que nous connaissons, pour avoir encore des d imensions respectables, 

nous paraît aujourd'hui beaucoup plus restreint. 
Au delà de la Voie lactée dont nous apercevons sur nos clichés les étoiles 

lointaines, y a-t-il d 'autres univers, d'autre gaz, d 'autres genèses des m o n d e s ? 
Devant ce point d' interrogation posé à l'esprit humain, la Science reste muet te . 

Il y a plus, cette question pour l 'astronome moderne n 'offre aucun sens précis. 
Nous examinerons plus tard ce point particulier, et lorsque nous étudierons en 

détail la construction de l'Univers où nous vivons, ce sera l 'occasion pour nous de 
dire à ce sujet le fond de notre pensée. 

L'idée que le monde n'était pas sorti des mains du Créateur tel que nous le con-
naissons ne remonte pas au siècle dernier. Lucrèce imaginait déjà une matière 

A L I G N E M E N T D ' É T O I L E S P O U R T R O U V E R L A N É B U L E U S E D ' A N D R O M È D E 

diffuse qui, par des t ransformations, inexplicables de son temps , avait pu donner 
naissance à l 'Univers actuel. 

On ne voyait pas encore dans le ciel, écrit-il, le char éclatant du Soleil, ni les 
flambeaux du monde, ni le ciel, ni la terre, ni l'air, ni rien de semblable aux objets 
qui nous environnent, mais un ensemble orageux d'éléments confondus. 

Bien que l'Église — qu'il est commode, tou jours , de taxer d ' ignorant isme — 
n'ait rien défini touchant l'état de la matière au m o m e n t de la Création, la tradi-
tion catholique a été unanime à reconnaître qu 'au début cette matière était 
unique. 

La généralité des interprètes, dit saint Bonaventure, qui résume cette tradition, 
a vu dans ces mots : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la substance de 

toutes choses visibles; elle est donc une ; il faut en conclure que les corps célestes et 
les corps terrestres ont été produits, quant à leur être, d 'une seule et même matière. 

N'est-il pas intéressant de constater qu 'au X I I I * siècle, dans un temps « plongé 
au sein des ténèbres de la barbarie », — à en croire des historiens peu scrupu-
leux, — la philosophie chrét ienne en était déjà aux conclusions de l 'Astronomie 
moderne sur la matière? 

L'unité de toutes les substances matérielles, soupçonnée en effet par l 'étude 
des nébuleuses, n'a été vraiment démontrée qu 'en 1908 par nos chimistes et nos 
physiciens actuels, et sur ce point, après les t ravaux récents de sir William 
Ramsay, il semble que le doute ne soit plus permis. 

Cette idée moyenâgeuse avait toutefois été abandonnée par les savants, lorsque 
vint Lavoisier, le créateur de la chimie moderne , qui lança, involontairement, il 
est vrai, cette science dans une voie quelque peu rét rograde. 

_ Q-uoi Qu'il en soit, cette idée de l 'unité de la matière soumise à des lois méca-
niques dès le début de sa création avait tenté plus d 'un philosophe et plus d 'un 
savant. 

Les Grecs, à l'école des Égyptiens, avaient appris long temps avant nos astro-
nomes que les mondes se sont formés par la condensation progressive d 'une 
matière primordiale excessivement légère disséminée dans l 'espace. 

N'arriverait-on jamais à prouver la grandiose hypothèse? 
Heureusement , le ciel était là pour placer sous nos yeux des exemples de 

mondes en format ion. 

Lorsque, par une nuit t rès pure, on parcourt du regard l 'espace qui sépare, dans 
la constellation d 'Andromède, le carré de Pégase de la 
belle Cassiopée, on peut apercevoir une tache faible-
ment lumineuse, sorte de nuage blanchâtre dont la 
forme exacte nous échappe à l'œil nu, mais dont on 
soupçonne l 'a l longement : c 'est une nébuleuse, la plus 
facile à dis t inguer sans le secours des ins t ruments 
d'optique, la première, pour cette raison, qu 'on ait 
ment ionnée, avant l ' invention des lunettes : elle porte 
aujourd 'hui le nom de nébuleuse d 'Andromède. 

Nous savons, maintenant , que les espaces célestes 
sont parsemés d 'objets de ce genre souvent confondus 
autrefois avec des amas d'étoiles. - •NÉBULEUSE D 'A N D R 0 M È D E 

C . , . V U E D A N S U N P E T I T I N S T R U M E N T 

bi vous disposez meme d 'une faible lunette, exa-
minez, non loin de la nébuleuse d 'Andromède, entre Persée et Cassiopée, la tache 
phosphorescente et d 'aspect laiteux que vous apercevez à l'œil nu. 

Une poussière de diamants jetant les plus beaux feux ne peut rivaliser avec 
cette merveille : c 'est un amas stellaire, l 'amas de Persée. 11 y a là une agglomé-
ration de soleils, que seule la plaque photographique peut saisir et fixer. 

Les anciens connaissaient parfaitement les amas stellaires, et les vues perçantes 
avaient deviné qu'il s 'agissait là d'étoiles confondant leurs images dans un espace 
resserré. Tels sont les amas des Pléiades, du Cancer, de la Chevelure de Bérénice. 



Les progrès de l 'optique ont 
en effet mont ré que, dans la 
p lupar t des cas, les taches lai-
t eu se s se résolvent en étoiles. 
Cer ta ines nébuleuses, appelées 
aut refois résolubles, offrent la 
m ê m e particularité. 

Mais lorsque pour la pre-
miè re fois, le 15 décembre 
1612, l ' as t ronome Simon Ma-
r ius dirigea sa lunette vers 
l 'obje t ment ionné sous le nom 
de nébuleuse d 'Andromède, il 
fu t tout étonné de voir là une 
nébulosi té réelle que son ins-
t r u m e n t ne pouvait résoudre 
en étoiles. 

eue avau une iorme ovaie très anongee : 

Son intensité, écrivait-il à cette époque, s'accroît à mesure qu'on approche du 
centre. Elle ressemblait à une chandelle qu'on verrait à travers de la corne transpa-
rente, et je la trouve semblable à la comète de 1586. Si elle est nouvelle ou non, 
c'est ce que je ne déciderai pas. Cependant, T y c h o Brahé, qui a décrit avec soin 
l'étoile voisine, n 'en fait pas mention. 

Cette luminosité phosphorescente, sans soleil centra l pour l'éclairer, avait beau-
coup frappé les esprits de cette époque. 

Moïse, dans la Genèse, n'avait-il pas parlé de la créat ion de la lumière avant le 
Soleil, et les nouvelles découvertes allaient-elles lui d o n n e r raison? 

Pour prendre la Bible en défaut, et lui faire dire d e s insanités scientifiques, 011 
alla jusqu ' à prétendre que la lumière émanée de la nébu leuse devait provenir sim-
plement d 'une ouverture des cieux éclairés de l ' au t re côté! 

Le grand as t ronome Halley, qui professait p r e s q u e publ iquement l ' incrédulité 
religieuse, sut cependant s'élever au-dessus de ces misérables querelles, et il finit 
par rendre justice à la vérité. 

En réalité, écrit-il, parlant de ces nébuleuses, ces taches ne sont rien autre chose 
que la lumière venant d 'un espace immense situé dans les régions de l 'éther, rempli 
d 'un milieu diffus et lumineux par lui-même. 

Ces nébuleuses, ajoute-t-il plus loin, répondent p le inement à la difficulté que plu-
sieurs personnes avaient élevée contre la description de la création par Moïse, en 
disant qu'il est impossible que la lumière ait été engendrée sans ie Soleil. Les nébu-
leuses montrent manifestement le contraire. Plusieurs n 'offrent, en effet, aucune 
trace de soleil à leur centre. 

La découverte de ces objets célestes devait bientôt se multiplier. En 1656, Huy-
gens aperçut la belle nébuleuse d 'Orion, et en 1716 Halley en connaissait une 

L A G E N E S E D E S MON DF.S 

demi-douzaine; déjà, en 1771, le catalogue de Messier en ment ionne plus d 'une 
centaine. 

Il était réservé à William Herschel, le créateur de l 'Astronomie moderne, d'être 
vraiment le découvreur des nébuleuses du ciel. 

L 'œuvre d'Herschel est immense , en effet, et on nous permettra de nous arrêter 
un instant sur cette noble f igure . 

William Herschel naquit à Hanovre, le 15 novembre 1738. Il était fils d 'un 
musicien de la garde hanovrienne. Lui-même devint musicien dans le même régi-
ment , mais la guerre ayant été déclarée avec la France en 1757, il déserte et passe 
en Angleterre. Après avoir connu la misère la plus profonde, il s 'engage encore 
comme musicien dans le régiment de la milice de Durham, où ses brillantes 

U N A M A S D ' É T O I L E S D A N S L E V E R S E A U A M A S S T E L L A I R E D U T O U C A N 

qualités é tonnent les officiers; il y reste peu de temps , et, en 1767, il obtient la 
place d 'organiste à la Chapelle Octogone, à Bath. 

Mais la musique ne suffît pas à le satisfaire. A l 'âge de trente-cinq ans, et 
malgré des occupations multiples, il commence à étudier les Mathématiques, 
l 'Algèbre, la Géométrie et les langues vivantes. Puis il aborde la Physique et 
l 'Astronomie. Cette dernière science surtout le passionne; il n 'est pas assez riche 
pour acheter les ins t ruments nécessaires, et cependant il veut contrôler les obser-
vations des as t ronomes . Cette idée stimule son génie : les appareils qui lui 
manquen t , il les construira lu i -même; après plus de deux cents tentatives, il 
obtient enfin un miroir de télescope passable. 

Ce sont sur tout les nébuleuses qui l 'att irent, et son premier travail d 'Ast ronomie 
physique, il le réalise en mars 1774, par l 'étude de la belle nébuleuse d 'Orion. 

Bientôt son télescope devient insuff isant ; il en fabrique de nouveaux, supé-
rieurs à tout ce qu 'on a fait jusqu 'à lui. 

Sa s œ u r Caroline lui sert de secrétaire dans ses revues du ciel, comme il appe-



lait ses excursions 
célestes; grâce à 
cette dévouée col-
laboratrice, il ne 
laisse aucune ré-
gion inexplorée . 
En 1802, William 
Herschel avait pu-
blié trois cata-
logues c o m p r e -
nant au total 
2 5 0 0 nébuleuses! 

Au début de 
ses recherches, le 
grand as t ronome 
s'était imaginé que 
tous ces objets 
étaient résolubles 
en étoiles. A me-
sure, en effet, que 
ses ins t ruments 
augmenta ient de 
puissance, les ta-
ches laiteuses con-
sidérées jusque-là 
comme de véri-
tables nébulosités 
laissaient aperce-
voir leur s t ructure 
stellaire : la réso-
lubilité des nébu-
leuses n'était donc 
a p p a r e m m e n t 

qu ' uneques t i onde 
progrès optiques. 
Aussi écrivait-i l , 
en 1786, qu'il ve-

nait de découvrir 1 300 Univers, dont quelques-uns surpassaient en grandeur 
notre Voie lactée. 

Mais, en 1791, Herschel avait changé d'avis : il avait compris que les espaces 
célestes renferment une matière nébulaire réelle, « un fluide brillant doué de pro-
priétés inconnues et inimaginables »; que cette matière en s 'agglomérant doit 
donner naissance peu à peu à des soleils entourés de planètes, comme c'est le cas 
pour notre système. 

NEBULEUSE EN FORME DE LENTILLE DANS LA BALEINE 
( R e p r o d u c t i o n d u cl iché direct.) 

Malgré les oscillations de cette idée géniale, après les 
découvertes de lord Ross, l 'analyse spectrale finit par donner 
raison aux vues intuitives du grand Herschel, et, à partir 
de 1864, on ne mit plus en doute l 'existence de vastes amas 
de matériaux raréfiés qui, aux yeux de l ' as t ronome moderne, 
sont de véritables genèses de mondes . 

Il était réservé à la photographie de nous en révéler la 
constitution intime. 

Presque toutes les nébuleuses que nous connaissons, 
celles du moins qui présentent un état peu avancé, offrent 
une s tructure annulaire ou mieux spiraloïde. 

Tantôt nous les voyons de face, et, dans ce cas, nous pouvons contempler 
à l'aise leur s t ructure. On constate alors que la forme en spirale est due habi-
tuellement à deux bras principaux, qui, partant du noyau central, se développent 

de deux côtés opposés et se recourbent d 'une façon 
concentr ique. 

Sur les spires principales prennent naissance les 
nœuds ou noyaux secondaires, et le système entier 
paraît enveloppé d 'une masse légère de matière nébu-
laire f inement divisée. 

Le noyau central représente le soleil futur de tout le 
sys tème; les nœuds sur les branches des spirales 
indiquent les noyaux qui, plus tard, formeront les pla-
nètes, et enfin, les faibles al ignements de matière 
soudés à ces noyaux secondaires donneront naissance 
aux satellites. 

Notre monde solaire proviendrait donc, lui aussi, 
d 'une nébuleuse de ce genre, et peut-être que la Voie 
lactée elle-même, à laquelle appartient notre système, 

ne serait autre chose qu 'une immense nébuleuse spiraloïde encore en voie de for-
mation dans bon nombre de ses parties. 

Tantôt , au contraire, les nébuleuses spirales sont vues par la t ranche; elles 
offrent alors l 'aspect d 'une lentille placée de profil, et les 
anneaux demeurent invisibles. 

Mais quelquefois elles se présentent à nous ob l iquemen t : 
on dirait alors un cercle vu en perspective, une sorte 
d'ovale plus ou moins aplati. Tel est le cas de la belle 
nébuleuse d 'Andromède , l 'objet le plus remarquable de ce 
genre, et qui nous offre vraiment le type d 'un système en 
formation. Les ense ignements que nous pouvons retirer de 
son étude sont ex t rêmement remarquables, et c 'est la raison 
pour laquelle j ' insisterai sur ses particularités. 

Nous savons qu 'un objet nous paraît d 'autant plus petit 
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qu'il est plus éloigné. Sa grandeur apparente — l'espace qu'il occupe dans le ciel 
— ne suffit donc pas à l 'as tronome pour lui pe rmet t re de calculer la g randeur 
réelle d 'un astre ou d 'une nébuleuse. C'est a ins i qu 'à première vue, le disque du 
Soleil et celui de la Lune ont la même g r a n d e u r apparente, à très peu près. 
Cependant , comme nous sommes certains q u e la Lune est plus rapprochée de 
nous que le Soleil, il faut en conclure que ce dernier est bien plus volumineux. 

Le calcul de la distance est donc abso lumen t nécessaire pour nous donner la 
valeur de l 'é tendue réelle d 'un objet céleste. 

TYPE DE NÉBULEUSE E N SPIRALE 

Nous savons depuis longtemps que la nébu leuse d 'Andromède occupe dans le 
ciel quatre fois plus d'espace que le Soleil, et c o m m e , au t emps d'Herschel, on la 
jugeait reléguée dans la région des étoiles, on devait lui donner de formidables 
dimensions. 

Herschel croyait que la lumière émanée de la nébuleuse ne mettait pas moins de 
17000 ans à nous parvenir . Aujourd 'hui , les calculs modernes ont s ingulièrement 
restreint cette effrayante distance, et un n o m b r e 1 000 fois plus petit serait beau-
coup plus près de la réalité. 

GRANDE NÉBULEUSE D ORION 



Dix-neut années seraient suffisantes à la lumière pour franchir l ' intervalle qui 
nous sépare de ce système nébuleux. Bien des étoiles connues ne sont pas beau-
coup plus éloignées. 

L 'Astronomie moderne , par cette constatation, réduisait du même coup les 
d imensions de cet Univers colossal : la nébuleuse n 'en reste pas moins d 'une gran-
deur effrayante. . . , 

Son diamètre réel dépasse de beaucoup les dimensions du Système solaire limite 

P H O T O G R A P H I E D E L A G R A N D E N É B U L E U S E D ' A N D R O M È D E 



à Neptune, puisque le calcul nous donne en nombres ronds 7 5 1 6 milliards de 
kilomètres, 830 fois la grandeur du monde solaire tel que nous le connaissons . 

Dans la nébuleuse d 'Andromède, la g r a n d e u r des anneaux extérieurs n 'aurai t 
donc pas moins de 7 5 1 6 milliards de k i lomèt res ! La lumière, qui pour tan t est une 
bonne marcheuse , et qui nous arrive du Soleil en 8 minutes 18 secondes, ne met 
pas moins de 4 heures pour nous venir de la planète la plus éloignée, Neptune . 
Eh bien, toujours à raison de 300000 ki lomètres par seconde, il lui faudrait 
290 jou r s pour traverser de part en part la nébu leuse que nous é tudions. 

L'épaisseur de ce vaste objet paraît être 1 0 0 0 fois moindre que son plus grand 
diamètre, ce qui nous donne encore un vo lume fantast isque. 

Ce volume serait représenté par : 
232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oco. 

Soit, 232 quatrillions de fois le volume du Soleil. 
Nous sommes moins bien renseignés sur la densi té des matér iaux composant 

un tel milieu, mais les as t ronomes ont les p lus sérieuses raisons de croire que les 
gaz mêmes sont une image grossière de l 'état dans lequel se t rouve la subs tance 
matérielle au sein de ces immenses agg loméra t ions . 

Si, dans une ampoule de lampe électrique, le physicien fait un vide aussi complet 
que possible à l'aide d 'une pompe à air (mach ine pneumat ique) , il obt ient un 
fluide un million de fois plus léger que no t re air respirable. Ce fluide a perdu 
presque toutes les propriétés de nos gaz ord ina i res , mais il en acquiert de nou-
velles; la substance est dans un état de raréfaction que Crookes a parfai tement 
étudié en ces dernières années . 

Supposons que notre ampoule contienne, au début , du gaz hydrogène 14 fois 
plus léger que l'air, et réalisons de nouveau le vide le plus parfait que nous 
donnen t nos machines pneumatiques, nous n o u s acheminerons vers l 'état pro-
bable de la matière au sein de la nébuleuse. 

Eh bien, dans ces conditions, le calcul m o n t r e que la masse de la nébuleuse 
d 'Andromède serait encore 8 millions de fois supér ieure à celle de notre Soleil! 

La nébuleuse d 'Andromède, malgré ces é n o r m e s dimensions, est-elle la plus 
grande du ciel? 

— Non, très cer tainement . 
Elle est d 'abord l 'une des plus proches de no t re système; et, en second lieu, 

beaucoup d 'autres plus éloignées couvrent une é tendue plus g rande . La nébuleuse 
d'Orion en est un exemple frappant . Ce que n o u s pouvons en voir à la lunet te 
occupe dans le ciel un espace de 20 degrés carrés (1) ; mais la photographie , sur-
tout si l 'on augmente la pose dans de g randes proport ions , nous mont re qu'el le 
s 'étend encore beaucoup plus loin. De tous côtés elle semble émettre d ' i m m e n s e s 
tentacules recourbées qui la t ransforment en nébuleuse régulière et la font rentrer 
dans la classe des nébuleuses spirales. Sur cer ta ins clichés, cette immense nébulo-

(1) U n espace de 20 degrés car rés con t i endra i t 1791 fois la su r face a p p a r e n t e de la L u n e : 
on p e u t se la représen te r c o m m e u n cercle a y a n t 40 f o i s le d i amè t r e a p p a r e n t de la L u n e . 

sité s 'étend sur toute la constellation d 'Orion. Rien ne peut nous donner une idée 

de sa g randeur . . , 
Nous pourr ions citer aussi les nuées de Magellan visibles dans le ciel austral et 

qui occupent une é tendue plus considérable encore. 
C'est là qu'il faut chercher vraiment tous les stades de l 'évolution stellaire, 

depuis les nébuleuses jusqu ' aux amas de soleils et aux étoiles, en passant par la 
transit ion des étoiles nébulaires. 

En résumé, quelle que soit la théorie qu 'on adopte pour l 'or igine du monde et 
les t ransformat ions qu'il a subies à travers les âges, on est conduit par toutes 
les déductions de la Science moderne à concevoir que sa formation s 'est effectuée 
suivant une loi universelle et qui dans le ciel ne semble offrir aucune exception. 

La matière, diffuse à l 'origine, s 'est peu à peu groupée autour de différents centres 
d 'at traction, et chacun de ces centres, suivant sa position dans l 'espace, a déter-
miné la forme de son royaume, de son dépar tement . Peu à peu, par la condensa-
tion autour de ce centre, est née une nébuleuse plus ou moins régulière, plus ou 
moins spirale, qui a f inalement abouti à un système solaire bien déterminé. 

Sous l ' influence de quelles lois, par quels mécanismes secrets cette t rans forma-

tion s'est-elle opérée? 
C'est ce que nous allons étudier au chapitre suivant. 

C O U R O N N E D U S O L E I L 



C H A P I T R E I I I 

HISTOIRE DU SYSTÈME SOLAIRE 

q\ vous vous intéressez aux quest ions difficiles de cosmogonie , je vous conseille 
o d'aller t rouver un as t ronome de vos amis et de lui dire quelques jours à l 'avance 
que vous ne voulez, pour l ' instant, admirer ni la Lune ni les planètes et leurs 
satellites, ni les étoiles, mais des nébuleuses à tous les degrés de condensation. 

Votre ami, ainsi prévenu, fouillera ses catalogues, et sur les 200000 nébuleuses 
actuellement connues dressera une liste d 'objets accessibles à sa plus grande 
lunette. 

Sans sortir d 'un Observatoire, vous pourrez faire ainsi, en compagnie de votre 
astronome, l'un des plus intéressants voyages qui se puissent imaginer. 

Tout d 'abord, vous parcourrez avec lui des nébuleuses tellement irrégulières 
qu'elles paraissent défier les calculs de tous les mathématiciens du monde. 



34 LES ÉNIGMES DE LA CRÉATION 

N É B U L E U S E D E L A L I C O R N E N É B U L E U S E A N N U L A I R E D E L A L Y R E 

Puis, vous apercevrez d e s amas nébulai res r e s semb lan t à des cornes d ' abon -
dance, c o m m e dans la n é b u l e u s e du Navire, ou à tout aut re objet bizarre que 
vous suggé re ra votre i m a g i n a t i o n . Si la t rans i t ion est bien ménagée , vous arri-
verez peu à peu à des n é b u l e u s e s régul ières spiraloïdes, telles que n o u s les avons 
décri tes . Un pas de plus et vous t omberez sur la nébu leuse Dumb-bel l , que les 
Anglais appel lent ainsi en raison de sa vague ressemblance avec une haltère ; 
c 'est en réalité une sor te de condensa t ion qui about ira f ina lement à une belle 
étoile double. En c o n t i n u a n t votre p r o m e n a d e , vous en verrez que lques -unes res-
semblan t à u n e bague m u n i e de son cha ton , et d ' au t re s à u n e g ros se alliance. 

La nébuleuse de la Lyre v o u s offr i ra u n soleil central p longé dans une a t m o -
sphère faiblement l u m i n e u s e en tourée e l le -même d ' u n anneau bri l lant . 

Dans la Vierge et dans le Verseau vous contemplerez des nébuleuses doubles 
év idemment t rès proches de leur t r ans fo rmat ion en étoiles. 

É T O I L E N É B U L E U S E D U N A V I R E N É B U L E U S E D O U B L E D E L A V I E R G E 

L E S E N I G M E S D E L A C R E A T I O N 



Bref, entre la lueur phosphorescente rappelant un vague brouillard, c'est-à-dire 
irrégulière ou sans forme définie, et les étoiles nébuleuses, vous pourrez trouver 
tous les intermédiaires qui ja lonnent les t ransformat ions subies au cours des âges. 

Vous n 'aurez sans doute pas la prétention d'assister aux diverses phases que 
traversera une même nébuleuse — il y faudrait dépenser des millions d 'années , — 
mais vous ferez comme le botaniste qui veut étudier un arbre dans les stades 
successifs de son développement. 

Ce travail exigerait aussi de sa part un t emps indéfini, et cependant on pourrait 
le mener à bien en quelques heures. Il suffirait à notre naturaliste de parcourir 
une forêt où il verrait à la fois des arbres sor tant de terre, d 'autres un peu plus 
grands avec leurs premières branches, ceux-ci chargés de tleurs, ceux-là portant 
leurs fruits, et enfin des arbres g igan-
tesques au déclin de leur vie. 

Ainsi en est-il dans cette immense 
forêt de l 'Univers où la création se con-
t inue sans cesse. 

Au fond, tout se ramène à des ge-
nèses de soleils, mais la variété des 
formes primitives a donné lieu à toutes 
les combinaisons possibles. 

La plupart d 'entre elles, grâce à la 
photographie , se laissent ramener à des 
format ions régulières ; celles-là seules 
méri tent pour l ' instant notre at tention. 
Rappelons-nous , en effet, que notre 
Système solaire est composé d 'une étoile 
centrale unique, g roupan t autour d'elle N É B U L E U S E D O U B L E D U V E R S E U ; 

des planètes qui tournent dans un m ê m e 
sens et sur un même plan. Cette symétrie n'a jamais échappé à ceux qui ont abordé 
ce fameux problème de nos origines. Nous allons voir les plus grands savants 
s 'essayer à le résoudre tant mal que bien, car c'est l 'un des plus ardus que l 'Astro-
nomie puisse poser à la pensée humaine . 

La première recherche de quelque valeur sur le sujet date de 1753. Elle est due 
à un jeune h o m m e qui, plus tard, devait illustrer son nom par des théories philo-
sophiques plus nébulaires peut-être que la nébuleuse dont il essaya de retracer 
l 'h is toire: nous voulons parler d 'Emmanuel Kant . Ses goûts l 'avaient porté, au 
commencemen t de ses études, vers la Physique et les Mathématiques. En 1747, à 
l 'âge de vingt-trois ans, il publia à l 'Université de Kœnigsbe rg une thèse de Méca-
nique très remarquée. Huit ans après (1753), il faisait paraître une théorie inti tulée: 
Histoire naturelle générale et théorie du ciel. 

Les concept ions et l 'état peu avancé de la Physique à cette époque n 'ont pas 
permis à Kant de donner à son œuvre toute l 'ampleur ni toute la valeur dési-
rables. A chaque instant , en lisant son hypothèse, on se heurte à des erreurs de 
Physique et de Mécanique, très excusables d'ail leurs; tel qu'il est cependant, son 
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ouvrage n 'en constitue pas moins un m o n u m e n t impérissable élevé à sa gloire. 
Pour bien saisir les conditions que doit remplir une hypothèse sur la formation 

des mondes, on me permet t ra de citer les l ignes si autori-
sées qu'écrivait M. Wolf en 1886 : 

Une telle théorie, disait-il, pour être complète et répondre 
au sens même du mot, devrait prendre la matière à l'état pri-
mitif où elle est sortie des mains du Créateur, avec ses pro-
priétés et ses lois, et, par l 'application des principes de la 
Mécanique, en faire surgir l 'Univers entier tel qu'il existe 
au jourd 'hu i 

Il est bien entendu, ajoute M. W o l f , que de telles vues de 
l'esprit s 'appliquent uniquement aux astres considérés comme 
des corps matériels inanimés, et laissent entièrement de côté 

l 'évolution de la vie à leur surface. 

C'était déjà cette idée maîtresse qui avait guidé Kan t dans sa Théorie du ciel. Il 
suppose la matière réduite à sa plus simple expression, à l 'extrême limite de la 
diffusion, telle que nous la voyons actuellement dans les nébuleuses les moins 
denses . 

Le jeune naturaliste avait sur tout été frappé par ce fait que le Soleil et les pla-
nètes tournent dans le même sens , et, plus tard, Laplace, reprenant la même idée, 
pouvait dire avec raison que des conditions aussi particulières montraient qu'il y 
a plus de 200000 milliards à parier contre un qu 'un tel état de choses n 'est pas 
le résultat du hasard et dénote, sans aucun doute, une c o m m u n a u t é d 'or igine. 

Nous ne suivrons pas Kant dans l 'énoncé de sa théorie, t rop faible sur beau-
coup de po in t s , mais ce dont il faut lui savoir gré, c 'est de n'avoir pas cherché 
comme plusieurs autres à « escamoter » les comètes . 

Ce n'est donc pas d 'au jourd 'hui que ces astres vagabonds ont exercé la sagacité 
des as t ronomes. Enfants terribles du Système solaire, les comètes, nous l 'avons 
vu, tournen t aussi bien dans le sens des planètes que dans un sens opposé. Devant 
une aussi grande difficulté, que Kant explique assez bien, Laplace n'a rien t rouvé 
de mieux que de les suppr imer . Les comètes, pour lui, sont é t rangères au Sys-
tème solaire : c 'est par accident, par hasard, qu'elles pénè t ren t chez nous . 

A sa suite, et bien qu 'on ait maintenant démont ré que ces astres appar t iennent 
à la famille du Soleil, les romanciers de l 'as tronomie n 'on t pas laissé échapper cette 
occasion de tirades poétiques sur ces lointaines m e s s a g è r e s : elles relient les 
mondes , elles t ranspor tent la vie de planètes en planètes , 

Quasi cursores vitœ lampada tradunt; 

elles nous viennent de l'infini et re tournent à l ' infini! Conceptions bien propres 
à enf lammer l ' imagination des lecteurs, mais qui, au poin t de vue mathémat ique, 
ne suppor tent pas un examen approfondi . Nous a u r o n s l 'occasion de revenir sur 
ce point impor tan t ; mais, dès maintenant , nous ne saurions t rop nous élever 
contre cette idée qu 'on retrouve dans bon nombre d 'As t ronomies dites populaires, 

EMMANUEL KANT, AU-

TEUR DE LA THÉORIE 

DU CIEL ( 1 7 2 4 - 1 8 0 4 ) 

ainsi que dans les Cosmographies à l 'usage des classes, et qui consiste à affirmer 
gra tui tement que certaines comètes sont étrangères à notre système. 

Quoi qu'il en soit, la Science vivait depuis à peine quarante ans sur la théorie 
de Kant, lorsque le génie de Laplace vint essayer à son tour d'offrir au monde 
savant une solution de l ' énigme sans cesse renaissante. 

Laplace n'avait que six ans lorsque parut la Théorie du ciel, et quand, en 1796, 
dans une première édition dft l'Exposition du Système du monde, l 'éminent mathé-
maticien aborde la quest ion à son tour , on avait déjà oublié l 'œuvre du philosophe 
allemand. 11 est même bien certain que Laplace n 'en eut jamais connaissance, et 
si les théories des deux savants s 'accordent sur plus d 'un point, ce n 'est que par 
une rencontre toute fortuite. 

Laplace était né en Normandie, le 23 mars 1749. Dès ses premières études, 
toutes les occupations de l 'esprit lui furent faciles. Ses premiers succès furent dans 
les sciences théologiques; il traitait avec un talent et une sagacité extraordinaires 
les points de controverse les plus difficiles. 

« On ignore par quel heureux détour Laplace passa de la Scolastique à la haute 
Géométrie. » 

N'en déplaise à Fourier , auquel nous e m p r u n t o n s ces dernières paroles, la phi-
losophie scolastique avec son appareil de r igoureuse précision et sa logique serrée 
était, ce me semble, la meilleure préparation à l 'étude des Mathématiques pures, 
et c 'est peut-être à cette heureuse circonstance que nous devons la vocation de 
Laplace. 

Le jeune étudiant compri t bientôt que la vie de la capitale lui était nécessaire 
pour mener à bien l 'œuvre vers laquelle le poussaient ses nouvelles aspirat ions. 

Il se présenta donc, muni de toutes sortes de recommandat ions , chez d 'Alem-
bert , alors dans tou t l'éclat de sa renommée . Il insista pour le voir, fit passer ses 
lettres de créance, mais tout fut inutile, il ne fut pas in t rodui t . C'est alors qu'il 
eut l'idée d 'adresser au grand géomètre une lettre sur les principes généraux de 
la Mécanique. 

La profondeur singulière des vues qu'elle contenait suffit 
à d 'Alembert p o u r juger le jeune homme, et le m ê m e jour 
il le fit appeler : 

— Monsieur, lu î dit-il, vous voyez que je fais assez peu de 
cas des r e commanda t i ons ; vous n'en aviez pas besoin. Vous 
vous êtes fait mieux connaî t re , cela me suffit; mon appui vous 
est dû . 

Peu de jours après, Laplace était, grâce à son protecteur, 
n o m m é professeur à l'École militaire. Bientôt il devenait 
membre de l 'Académie des Sciences : il avait à peine vingt-
quat re ans . Un peu p lus tard, il professait à l'Ecole polytech-
nique, était n o m m é m e m b r e du Bureau des Longitudes et entrait enfin à l 'Institut 
national. 

M i s DE LAPLACE, AS-

TRONOME FRANÇAIS 

( 1 7 4 Q - 1 8 2 7 ) 



Laplace exerça ses puissantes facultés d 'analyse dans toutes les branches des 
Mathématiques, mais plus part iculièrement dans celle qui offre à l ' homme de 
science les plus déconcertants problèmes : la Mécanique céleste. 

Bn Astronomie, son œuvre est immense ; ce puissant génie a touché toutes les 
quest ions abordables de son t emps ; il n 'est donc pas é tonnant qu 'après une 
longue préparation, il ait donné, dans un livre resté célèbre : l 'Exposi t ion du 
Système du monde (1796), un essai de synthèse de ses remarquables travaux. 

Pour bien saisir l 'originalité de sa théorie, faisons auparavant une simple excur-
sion dans le domaine de la Physique expérimentale et de la Mécanique. Que ces 
g rands mots ne vous effrayent pas, dès l 'abord ! 

Avez-vous remarqué la forme arrondie que prennent les gout tes d 'eau tomban t 
des arbres après une forte pluie? Cette forme, nous la re t rouvons mieux encore 
dans la rosée que « l 'aurore dépose sur la corolle des fleurs », pour parler le lan-
gage des poètes. C'est encore cette même forme qu'affectent les gout telet tes de 
mercure roulant sur une glace unie, ou les gout tes d 'huile projetées dans l 'eau, 
jusqu 'au moment où leur légèreté les ramène et les étale à la surface. 11 y a là 
l 'expression d'un fait beaucoup plus général : « Toute masse fluide, liquide ou 
gazeuse, soustraite à des influences é t rangères , tend à prendre une forme arrondie. » 

Si nous isolions dans les régions intersidérales une quanti té de gaz ou de 
liquide, vous verriez peu à peu ces masses informes se rassembler en boule comme 
la Lune, le Sole 1, les étoiles et les planètes. Mais, comme il nous est interdit de 
voyager dans les espaces célestes, imaginons une expérience qui réalisera en petit 
ces conditions. 

Un bocal dans lequel nous introduirons de l'eau et de l'alcool sera notre prin-
cipal appareil : si nous mélangeons convenablement les deux substances, nous 
parviendrons à suspendre dans la masse une quanti té d'huile qui nagera au milieu 
du liquide et qui prendra, ainsi que nous pouvions le prévoir, une forme arrondie. 

Une aiguille à tricoter embrochant la boule huileuse va nous servir à donner à 
cette planète d 'un nouveau genre un mouvemen t rapide de rotation. 

Soyons maintenant attentifs au résultat . 
Dès que la rotation s'accélère, la gout te s'aplatit aux pôles et se renfle à l 'équa-

teur, tout comme la Terre. 

Cette expérience, imaginée par le physicien belge Plateau, est tout à fait in-
structive. 

Faites tourner une simple pierre pendant des années, jamais vous ne provo-
querez chez elle la moindre déformat ion; et puisque notre terre, solidifiée actuel-
lement à sa surface, est bel et bien aplatie, c 'est qu'autrefois - l 'époque précise 
importe peu — elle a été ou gazeuse ou liquide, peut-être les deux à la fois. Voilà 
un premier pas dans l'explication de l 'origine de la Terre et de son aplatissement. 

Cont inuons l 'expérience : faisons tourner notre gout te d'huile de plus en plus 
vite; l 'aplatissement augmentera encore, et bientôt une sorte de bourrelet se 
formera autour de notre boule; peu à peu ce bourrelet se détachera de la sphère 
et s'isolera comme un véritable anneau. En cont inuant ce mouvement , un nouvel 
anneau se détacherait, puis un troisième, etc De plus, chaque anneau se mor-

cellerait, se réduirait en boule à son tour et continuerait à tourner autour de la 
sphère centrale. 

Je me rappelle tou jours avec plaisir que, lorsque j 'étais enfant, il y avait dans 
notre classe une belle carte murale représentant la mappemonde terrestre : les 
océans étaient bleu pâle; la France se détachait en rose; l'Italie était peinte en vert ; 
la Russie en violet; que sais-je encore? Tout cela d'ailleurs avait cessé de m' in té -
resser , mes sympathies allaient vers un coin de la grande carte, celui de gauche, 
où le dessinateur avait placé la f igure des planètes avec leurs proport ions. Et celle 
qui attirait t ou jour s mes regards, vous l'avez deviné : c'était Saturne, Saturne avec 
son cortège d 'anneaux, cette merveille qu 'on apercevait dans les télescopes! 

Pas un momen t je n'avais douté de l 'existence de cette beauté céleste, et j 'aurais 
donné tous les sous contenus dans le melon vert en faïence que représentait ma 
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tirelire pour contempler , au moins une fois, dans une grosse lunette, ce mer-
veilleux objet de mes désirs. 

Depuis, j 'ai eu bien souvent l 'occasion de l 'admirer dans ces conditions, et 
j 'avoue que je comprends très bien pourquoi Plateau, regardant cette planète anor-
male, a été tenté d'en assimiler la formation à celle de la gout te d'huile dans son 
expérience. 

Vous-mêmes, lecteurs, en auriez fait tout autant : la ressemblance entre les 
résultats vous aurait fait préjuger de l 'identité des causes mises en jeu . 

L'expérience de Plateau est devenue classique, vous la trouverez dans toules les 
Ast ronomies , dans toutes les Mécaniques, dans tou tes les Cosmographies à l 'usage 
du baccalauréat. On l'y retrouvera dans c inquante ans — ce qui est t rès bien, 
d'ailleurs. Elle servira encore pour illustrer la formation de Saturne — ce qui est 
t rès mal et complètement faux Mais n 'anticipons pas. 

Si j'ai cru devoir citer la belle expérience de Plateau, ç'a été uniquement pour 



vous permettre de mieux saisir la théorie de Laplace. Je ne pense pas que, en 
1796, on ait eu l'idée de réaliser le dispositif expérimental de la gout te d 'hu i le ; 
mais la Mécanique était déjà en mesure d 'en augurer les résultats. 

Laplace avait donc i m a g i n é au début une nébuleuse chaude, sorte de sphère 
immense animée d 'un m o u v e m e n t de rotation sur el le-même; mais nous savons 
que si un corps tournan t devient plus petit, sa rotation s'accélère. C'est ainsi, par 
exemple, qu 'une toupie métal l ique, tournan t dans un four chauffé à 200 degrés , 
accélérerait sa vitesse, si un b rusque refroidissement venait la contracter . 

11 nous est maintenant facile de prévoir ce que deviendra la nébuleuse perdant 
chaque jour de sa chaleur au contact des espaces interstellaires : en se refroidis-
sant elle diminuera de v o l u m e ; donc elle tournera plus vite; comme notre gou t te 
d'huile, elle abandonnera b ien tô t un anneau , puis, sa rotation s 'accélérant tou jours , 
un second anneau se détachera , et ainsi de suite. 

Dans cette hypothèse, Neptune se serait formé le premier, puis Uranus, et 
successivement toutes les p lanètes , en finissant par Mercure, la plus proche du 
Soleil. Notre lune, el le-même, n 'aurait été que la concentration d 'un anneau détaché 
de la Terre. 

« Tout nouveau, tout es t beau », dit le proverbe. La théorie de Laplace fu t 
acceptée les yeux fermés. Le grand géomètre avait réponse à tou t . Les planètes 
tournaient dans le sens direct autour du Soleil; elles tournaient dans le même sens 
sur elles-mêmes, et, chose p lus curieuse, les satellites tournaient encore dans u n 
sens analogue : on le constatai t par l 'expérience, et Laplace le démontrai t théorique-
ment . On ne pouvait d e m a n d e r davantage. 

Au temps où Laplace avait écrit sa théorie, tous les mouvement s connus dans le 
Système solaire s 'effectuaient, en effet, dans le même sens, et le célèbre mathé-
maticien, dans son Introduction à la théorie des probabilités, avait même osé 
affirmer qu'il y avait plus de 4 000 milliards à parier contre un que ceci n'était pas 
dû au hasard; nous a l lons voir que les mathématiciens ne sont pas tou jours 
infaillibles. 

La question a été traitée par M. Valson d 'une façon si humoris t ique qu 'on nous 
permettra de citer ici t ou t le passage relatif à la prophétie malencontreuse de 
Laplace. 

C'était bien le cas ou jamais de proclamer que la Science avait dit son dernier m o t . 
Voilà une loterie, qu'il me soit permis d 'emprunter cette comparaison familière, où 
il y a 4000 milliards de numéros . T o u s sont bons, à l 'exception d 'un seul; qui 
pourrait hésiter à prendre des billets et à placer toute sa confiance dans une aussi 
merveilleuse opération. E h bien, dérision du sort! dans le temps même où Laplace 
proclamait sa théorie avec u n e telle assurance, on faisait un tirage à la loterie, et 
c'est le mauvais numéro qui , sortant d 'un air railleur, venait renverser tout cet écha-
faudage. Je veux dire que, dans le même temps, les astronomes étudiaient le mouve-
ment des satellites d 'Uranus et constataient que ces mouvements étaient non pas 
directs, comme le voulait Laplace, mais tout s implement rétrogrades. 

Qu'y avait-il à faire en pareille occurence? Une seule chose : suivre les conseils de 
Pascal et n'être pas plus inféodé à Laplace que les anciens ne l 'étaient à Aristote. E n 
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deux mots, des faits particuliers venaient contredire l 'hypothèse, il fallait abandonner 
l 'hypothèse, ou la modifier, ou en chercher une autre. 

Mais ce serait mal connaître le prestige exercé par les savants en renom et l 'engoue-
ment de l 'esprit humain pour ses inventions. On se mit donc à ép i loguere ton essaya 
de masquer le désaccord par un artifice additionnel. Après tout, ce n'était qu 'un 
accident, une exception qui ne faisait, comme on dit quelquefois, que confirmer la 
règle, et le reste. 

Mais voici une autre infor tune pour la théorie de Laplace. Un demi-siècle plus 
tard, on découvre une nouvelle planète, Neptune : cette planète a un satellite, et la 
mauvaise chance veut que le mouvement de ce dernier soit encore rétrograde. On 
tire une seconde fois à la loterie des 4000 milliards, et c'est encore l 'unique mauvais 
numéro qui sort avec l ' intent ion manifeste d'être de plus en plus désagréable. Pour le 
coup, c'était t rop! La loterie a complètement perdu la confiance de ses clients qui , 
après l'avoir désertée, ont cherché d'autres combinaisons. 

«11 n 'y a pas deux malheurs sans un troisième! » Les planètes, dans la théorie 
de Laplace, devaient tourner plus vite que leurs satellites; or, nous constatons 
souvent le contra i re ; de même, le bord intérieur de l 'anneau de Saturne va plus 
vite, lui aussi, que sa planète. L'anneau n'a donc jamais fait partie du globe de 
Saturne et il n ' en a jamais été détaché, ainsi que pourrait le faire croire l 'expérience 
de Plateau et que l 'exigerait la théorie de Laplace. 

En 1884, un célèbre as t ronome français, dont toute une génération de polytech-
niciens se rappellent les cours avec plaisir, M. Paye, entreprit une révision sévère 
de l 'œuvre de Laplace. 

La Science avait progressé depuis la mort de l'illustre géomètre . Entre autres 
reproches, on accusait l 'hypothèse de Laplace de n 'avoir pas su remonter à l'état 
le plus simple de la matière qu 'on puisse imaginer ; sa nébuleuse, en effet, était 
gazeuse et chaude; M. Faye démont ra qu'elle devait être froide et t rès raréfiée. 

11 fixa aussi les mouvements des molécules à l ' intérieur de cette masse énorme 
et crut pouvoir rendre compte des particularités si déconcertantes que les satel-
lites d 'Uranus et de Neptune offrent aux as t ronomes : il est certain que ceux-ci 
tournent en sens contraire de tous les autres . 

Sa théorie, qui marquai t cependant un progrès énorme sur les précédentes, ne 
vécut pas long temps . Bien des particularités lui avaient échappé, et l 'avenir réser-
vait à ses prophét ies le même sort qu 'à celles de Laplace! « Si l'on vient, avait-il 
dit, à découvrir un satellite à une planète, on peut être sûr qu'il circulera autour 
d'elle dans le sens de la rotation de celle-ci. » 

La théorie se vérifia pendant quelques années, mais, en 1898, on découvrit 
à Saturne un neuvième satellite qui tournai t à l 'envers des autres et à l 'envers de 
sa planète! C'était un coup fatal porté à la théorie de Faye. 

11 fallait donc imaginer un nouveau système plus en rapport avec tous les faits 
nouvel lement constatés. Cette œuvre était réservée à l 'un de nos amis, M. le colonel 
du Ligondès. Longtemps vice-président, à Bourges, de la Commission d'expé-
riences pour l'artillerie, le colonel du Ligondès était rompu à l 'usage de la haute 



Analyse, et c'est dans la ville même où j 'ai établi mon Observatoire que j'ai assisté, 
en 1897, à l'éclosion de ses nouvelles théories. 

11 serait bien difficile dans cet ouvrage de donner au lecteur un résumé complet 
de cette récente hypothèse cosmogon ique . Je marquerai seulement les étapes que 
notre nébuleuse a dû parcourir avant d 'arriver à l'état actuel de sa condensat ion. 

Le colonel du Ligondès, par tant des principes posés par M. Faye, admet à l'ori-
gine une nébuleuse presque ronde, obscure et complè-
t ement froide; les matériaux qui la composaient étaient 
dans un état de diffusion tel qu 'on ne peut imaginer un 
état an tér ieur ; les molécules y tournaient dans tous les 
sens et suivant tou tes les inclinaisons autour d 'un point 
d'attraction cent ra l . 

Par une analyse serrée des condit ions mécaniques d 'un 
tel milieu, l 'auteur de la nouvelle Cosmogonie mont re que 
toute la nébuleuse s 'est aplatie peu à peu par la conden-
sation; peu à peu aussi les régions centrales devenues 
plus denses s ' i l luminèrent et s 'échauffèrent par la chute 
et les chocs des molécules : c'était la première phase, 
celle des nébuleuses peu avancées dans leur conden-
sation. 

Dans la seconde phase, le disque, p lus aplati encore, se morcelle en anneaux, 
mais, et c'est ià un point original de la théorie, la circulation des molécules s 'y 
fait dans les deux sens — direct et ré t rograde — jusqu 'à ce que l 'une d'elles 
l 'emporte définitivement. 

Les anneaux qui doivent donner naissance aux planètes n 'apparaissent pas tous 
à la fois. Le premier et le plus gros fo rme Jupiter ; Neptune lui est probablement 
contemporain ou le suit de près; puis v iennent successivement Uranus et Saturne. 
La Terre n'arrive qu 'en cinquième lieu, et enfin Vénus et Mercure sont formés 
les derniers. 

L'hypothèse explique toutes les particularités des satellites, l ' inclinaison de l'axe 
des planètes, l 'anneau de Saturne et la formation des astéroïdes qui n'avait pas 
encore été abordée. Les comètes échappées jusque-là à tou tes les théories rentrent 
dans le cadre d 'une formation régulière et reconquièrent enfin dans notre 
Système la place que les successeurs de Kant leur avaient fait perdre. 

Bref, tout l 'ensemble est merveil leusement expliqué, et on peut dire qu 'aucune 
hypothèse cosmogonique n'a tracé avec autant de précision les stades de l 'évolu-
tion du Système solaire depuis son or igine . 

Dans sa magistrale étude, le colonel du Ligondès a laissé de côté la formation 
du Soleil. C'est la théorie de sa condensat ion que j 'ai entreprise il y a quelques 
années en y appliquant les principes de la nouvelle Cosmogonie . 

Une étude succincte du grand luminaire, qui est pour nous foyer de chaleur, de 
lumière et de vie, va nous reposer de l 'excursion un peu aride entreprise dans le 
domaine de la Cosmogonie . 

COLONEL R. DU LIGONDÈS, 

AUTEUR D'UNE THÉORIE 

COSMOGONIQUE RÉCENTE 

C H A P I T R E I V 

HISTOIRE DU SOLEIL 

A M E S U K E que l 'horizon de la Science recule ses limites et que l ' homme explore 
A ce domaine merveilleux ouvert à sa pensée, il semble que l 'unité des forces 
physiques lui apparaisse d 'un plus resplendissant éclat. 

Le son, la chaleur, la lumière, l'électricité consti tuaient autrefois des phénomènes 
irréductibles, c'est-à-dire de nature tout à fait différente. Ce sera la gloire du 
xixe siècle d'avoir entrevu, derrière la complexité et la diversité apparente des 
faits, une réelle simplicité dans leur cause. 

Pour la science moderne, tou t phénomène, qu'il soit physique ou chimique, se 

ramène au mouvement . 
La barre de fer s 'échauffe sous les coups répétés du marteau : t ransformation de 

mouvement . Deux substances frottant l 'une contre l 'autre — une roue et son frein 
— augmenten t de température : encore du mouvement t ransformé. Un courant 
électrique éprouvant une résistance rougit un fil de platine, et c 'est tou jours une 
t ransformation d 'énergie, de mouvement . L'inverse est possible, puisqu 'une 
source de chaleur pourrait produire du mouvement . En voici un exemple banal : 
Lorsque nous brû lons la houille et que nous lui faisons rendre l 'énergie solaire 
qu'elle a emmagas inée pendant certaines périodes géologiques, nous obtenons de 
la chaleur, et cette chaleur, nous l 'utilisons pour faire mouvoir nos puissantes 
machines. 

Cette t ransformation d 'un phénomène mécanique en phénomène calorifique a été 
si bien étudiée dans ces derniers temps , qu 'au regard du physicien, élever un 
poids de 425 k i logrammes à un mètre de hauteur ou ajouter un degré de plus 
à un litre d 'eau, c'est fournir la même dépense d 'énergie, accomplir le même 
travail. 

Élever un k i logramme à un mètre de hauteur , c'est ce qu 'on appelle effectuer 
un travail de un kilogrammètre; élever 42s ki logrammes à un mètre de hauteur , 
c'est fournir un travail de 425 ki logrammètres . De même, élever la température 
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d un litre d'eau de un degré centigrade, c'est fournir à cette eau une calorie. 
Eh bien ! pour le physicien 425 kilop-ammèlres sont l'équivalent d 'une calorie. 
Et ceci ne peut être vrai que parce que la chaleur est un mode de mouvement . 

Le mécanisme de cette t ransformation du mouvement en chaleur est facile à saisir. 
Lançons un boulet contre une plaque de blindage : après le choc, le mouvement 
de translation de l 'obus est anéanti , mais nous constatons un phénomène nouveau. 

Toute la vitesse dont le projectile était animé, son énergie mécanique, pour être 
plus précis, s'est répartie entre les myriades de molécules qui le const i tuaient . 
Chacune en prenant sa part vibre à l 'unisson de sa voisine; le mouvement de 
translation n'existe plus, il est devenu un m o u v e m e n t de vibration, le corps s 'est 
échauffé, et le phénomène nouveau, c'est la chaleur. 

En réalité, l 'énergie ne s 'est pas précisément perdue, mais, sous sa nouvelle 
forme, elle est moins utilisable. 

Insistons sur ce point capital. 
Quand on parle de conservation de l 'énergie, on croit en général à la conserva-

tion de l 'énergie utilisable, c'est un cont resens usuel qu 'un physicien de haute 
valeur a dénoncé dernièrement. Dans une étude magistrale sur la Dégradation de 
l'énergie, M. Brunhes a net tement posé le problème et en a donné la solution. 

_ Lorsque le mouvement de translation se t ransforme en mouvemen t de vibra-
t ion, « les forces, disait Leibnitz, ne sont pas détruites, mais dissipées par les 
parties menues . Ce n'est pas les perdre, mais c'est faire comme font ceux qui 
changent la grosse monnaie en petite. » 

Et M. Brunhes ajoutait : 

En tout pays du monde on peut échanger un louis d'or pour de la monnaie de 
billon ; il n'est pas partout également facile d'obtenir de l 'or pour une somme équiva-
lente de monnaie divisionnaire. Il s'en faut, d'ailleurs, que de tout point la compa-
raison soit exacte. Dans la nature, le cours du change est uni forme et invariable : 
422 kilogram métrés de travail mécanique valent toujours une grande calorie, et une 
grande calorie vaut toujours 4 a5 kilogram mètres. La nature ne prétend jamais réa-
liser un benefice dans les t ransformat ions d'énergie qu'elle permet ; seulement, elle 
ne se montre pas également disposée à laisser le change se faire dans les deux sens, 
et dans ses caisses elle réalise progressivement la t ransformation de la ¿rosse monnaie 
en petite. 0 

Avec du mouvement , nous engendrons de la chaleur; mais, pra t iquement , avec 
cette meme somme de chaleur, nous ne pouvons retrouver le mouvemen t intégral 
du début . 

Ainsi, bien qu'il y ait équivalence entre la chaleur et le travail, entre une calorie 
et 425 k i l o g r a m m e s , il n 'es t nu l lement équivalent d'avoir à sa disposition 
425 ki logrammètres ou de disposer d'une calorie. D'une source de chaleur qui 
fournit une calorie, on ne peut tirer q u ' u n e fraction toujours assez faible du travail 
mecanique équivalent. 

Nos meilleures machines à vapeur ne t r ans fo rment jamais en travail que 
10 a 13 % de la chaleur que dépense la chaudière. 

Le reste, les 70 ou 85 % , ne se perd pas, mais est inutilisé, c'est de Y énergie 

gaspillée, dit encore M. Brunhes. Par rapport au travail mécanique, la chaleur est 
de l 'énergie de moindre qualité, de l'énergie dégradée. 

Et remarquons que dans la nature tout tend précisément vers la t ransformation 
de l 'énergie utilisable en énergie inférieure. — Voilà pourquoi il est faux de dire 
que rien ne se perd. — Le vieil adage : « Rien ne se crée, rien ne se perd » 
demande donc une explication, et dans un certain sens mieux vaudrait dire : 
« Tout s 'est créé, et quelque chose se perd. » 

Le mouvemen t a été créé, nous le verrons dans le chapitre suivant. Constam-
ment l 'énergie d iminue sous forme mécanique, la matière tend vers un état final; 
il y a donc quelque chose qui se perd, c'est ce qu 'on appelait autrefois l 'énergie 
de position, l 'énergie utilisable. 

Ces principes étant établis, pour bien préciser l 'état de la quest ion, il est facile 
de voir que si les vulgarisateurs ont souvent exposé la grande loi de la conserva-
tion de l 'énergie au moyen d 'une parole élégante et par des expériences intelli-
gibles à des personnes peu familiarisées avec les abstractions des théories scien-
tifiques, ils ont paru laisser dans l 'ombre tout un côté important de cette loi qui 
porte précisément sur l'idée de dégradation de l 'énergie. 

Faute d'avoir insisté sur cette dernière particularité, ils ont donné au public 
instruit une idée tout à fait fausse du grand principe mécanique. Nous verrons 
dans la troisième partie de cet ouvrage quelle conséquence nous devons logique-
ment tirer, au point de vue philosophique, de la conception rationnelle d 'une loi 
qui régit le monde entier. 

Revenons maintenant à l 'histoire du Soleil qui doit faire l 'objet de ce chapitre; 
les réflexions précédentes vont nous permettre de saisir le mécanisme de sa 
formation. 

Au début , la matière qui forme actuellement le Soleil était cer tainement dissé-
minée dans la nébuleuse; les molécules, nous l 'avons vu, étaient fort éloignées les 
unes des autres, et la densité du milieu était inf iniment moindre qu'elle ne l 'est 
aujourd 'hui dans notre étoile centrale. Un calcul simple donne , en supposant que 
la nébuleuse s 'étendait 10 fois plus que la planète Neptune, ce qui est un min imum, 
une densité 248000 fois moins grande que le vide obtenu dans les ampoules de 
Crookes. Toute cette matière est main tenant réunie au centre du Système solaire. 
Nous n 'avons pas à examiner le mécanisme de la condensat ion, et nous renvoyons 
le lecteur à notre livre, Le Problème solaire (1), pour approfondir la ques t ion ; mais 
ce que nous sommes à même d'affirmer, c'est que la chute de tous ces matériaux, 
venus des espaces lointains vers le centre d 'at traction, est suffisante pour expliquer 
la chaleur énorme dont le Soleil est le siège encore actuellement. 

De même que, dans un exemple précédemment développé, un boulet lancé sur 
un obstacle acquiert à l'arrivée une chaleur énorme, de mêmei ki logramme de molé-
cules, venant des régions que seules si l lonnent les comètes pour tomber au centre 
du Système solaire, a dû être une source de chaleur effrayante. Cette chaleur, 

(1) Le Problème solaire, p a r l ' abbé M o r a u x . T h o m a s , éd i teur , 11, rue d u S o m m e r a r d , Par i s . 



nous sommes à même de la calculer, et le résultat est celui-ci : notre k i logramme 
de.matière tombant de si loin développerait 45 millions de calories, de quoi faire 
bouillir 450 000 litres d'eau, prise à la t empéra ture de la glace fondante . 

Or, ce ne sont pas quelques k i logrammes de matière qui sont tombés au centre 
de notre Système pour former le Soleil. L 'As t ronomie nous apprend que le Soleil 
actuel pèse 1 896 octillions de ki logrammes, c 'est-à-dire : 

1 986 254 424000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 
ou, en nombres ronds, 2 suivi de 30 zéros! 

Soit 2 nonillions de k i logrammes . 
Multipliez ces 2 nonillions par 45 millions de calories et vous aurez la somme 

de chaleur emmagasinée par le Soleil depuis le début de sa formation. 
11 est vrai qu'à chaque instant le Soleil r ayonne de la chaleur dans l'espace, 

mais c'est une perte insignifiante en comparaison de la somme totale. 
C'est grâce à ce rayonnement , cependant, que la vie de la Terre s 'entret ient . 
Un mètre carré de la surface du Soleil émet en une minute un nombre de calo-

ries égal à 7 3 2 3 suivi de 21 zéros! 

Pendant une seconde, le nombre de calories émises par un mètre carré du Soleil 
est l 'équivalent de 76 942 chevaux-vapeur, le cheval-vapeur représentant 73 kilo-
grammètres par seconde, et le Soleil entier par sa puissance calorifique représente 
par seconde l 'énergie mécanique fournie par une machine produisant 384 quatril-

P h o t . Qucn i s se t . 

C I E L P O M M E L É F O R M É D E N U A G E S A P P E L É S « C I R R U S » 

lions de chevaux-vapeur . Cette 
énergie par année représente la 
chaleur qui se dégagerai t de la 
combust ion d 'une masse de houille 
dont le volume serait 130 fois le 
volume de la Ter re ! 

De toute cette force, la Terre ne 
reçoit que la demi-mil l iardième 
partie ; les planètes et leurs satel-
lites n 'en emploient guère que la 
225 millionième por t ion! le reste L A S U R F A C E S O L A I R E 

est dépensé en pure perte dans les V U E A V E C U N F A I B L E G R O S S I S S E M E N T 

espaces interstellaires. 
Un passif aussi grand dans une année se traduirait par un abaissement de 

température assez notable. Or, depuis les temps historiques, la chaleur solaire 
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n'a pas varié; il faut donc que le Soleil puisse, à chaque instant , réparer en 
partie ce qu'il perd par le rayonnement . 

La condensation actuelle du Soleil fourni t à cet astre une somme de chaleur 
considérable: le reste provient aussi des phénomènes chimiques dont il est le siège. 

La constitution du Soleil va nous fournir la véritable explication. 

Prenez un verre noirci, et le disque du Soleil vous apparaîtra net tement découpé 
sur le fond sombre du ciel. A l'aide d 'une modeste lunette vous aurez l ' impres-
sion d'avoir devant vous une grosse boule de feu. Avec des ins t ruments plus 
puissants, la surface qui vous paraissait unie comme un lac de lave incandescente 
vous présentera un tout autre aspect. L 'atmosphère lumineuse du Soleil ressemble 

à nos nuages terrestres, ceux 
que les météorologistes dé-
signent sous le nom de cirrus 
et qui donnent nos ciels 
pommelés, si beaux au cou-
cher du Soleil. 

Si vous étiez t ranspor tés 
dans la nacelle d 'un ballon 
au-dessus de ces nuages , 
vous auriez exactement la 
sensation qu 'éprouvent les 
as t ronomes contemplant la 
surface solaire du bout de 
leur lune t te : de g ros flocons 
d 'ouate s'étalant sur un mi-
lieu sombre ; mais là s 'arrête 
la comparaison, car si dans 
notre a tmosphère nos cirrus 
sont formés de particules de 

glaces et de vapeur d'eau, sur le Soleil, les nuages sont des vapeurs de sub-
stances métalliques qu 'une chaleur de 6 à 7 0 0 0 degrés a réduites à l'état de gaz. 

C'est cette partie du Soleil qui radie la lumière et la chaleur; au-dessous d'elle 
s 'étend aussi une masse gazeuse, mais sombre et noire, malgré la t empéra ture 
énorme qu'elle possède. Seule, l 'enveloppe extérieure est bril lante; aussi lui a-t-on 
donné le nom de photosphère, c'est-à-dire sphère de lumière. 

Le milieu dans lequel baignent tous ces nuages est surtout formé d 'hydrogène ; 
il nous paraît sombre, quoique, en réalité, il soit 2 0 0 0 fois plus éclairant que la 
pleine Lune. Partout où manquen t les g ranules nuageux, ne dirait-on pas un 
trou béant s 'ouvrant sur les profondeurs de la masse solaire? 

Voyez, en cet endroit où la surface sombre est plus large; c'est une tache qui se 
prépare. 

Vous avez entendu parler des taches du Soleil; peut-être même en avez-vous 
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TYPE DE T A C H E SOLAIRE RÉGULIÈRE 

DE 4OOOO KILOMÈTRES DE DIAMÈTRE 

pu contempler de visibles à l'œil nu. Si vous avez suivi ces points noirs à la sur-
face de l 'astre, vous avez pu vous rendre compte de la rotation du globe solaire, 
qui tourne comme la Terre, c'est-à-dire dans le m ê m e sens qu'elle, de l 'Ouest à 
l 'Est; mais il lui faut 25 jours au lieu de 24 heures pour faire un tour sur 
lu i -même. 

Pensez donc, il est si g ros , comparé à notre minuscule planète! Si nous repré-
sent ions la Terre par un grain de blé, il faudrait un sac de 13 décalitres de cette 
substance pour figurer le Soleil! 

Des taches solaires aussi grosses que la Terre n 'occupent donc pas une grande 
superficie par rapport à l 'ensemble du Soleil. 

Voici le dessin de la tache du 2 février 1905, la plus grande que l 'homme ait 
jamais contemplée. Je l'ai signalée pour la première fois à la fin du mois de 
janvier, et, quelques jours après, la rotation du Soleil l 'amenait en face de nos 
ins t ruments . Les mesures prises à mon Observatoire de Bourges ont donné, pour 
sa plus grande dimension, le chiffre fantastique de 180000 ki lomètres; le 2 février, 

GRANDEUR DU SOLEIL COMPARÉE A CELLE DE LA T E R R E 



LES ENIGMES DE LA CREATION 

e " e r e c o u v r a ' t u n e surface de 13 mil-
/ liards de kilomètres carrés ! 

' $ Sur le coin du dessin, à gauche, voyez 
Tgjfc. • ^ i cette c i rconfé rence : c'est la Terre que 

'ai dessinée à la même échelle; comme 
^ ^ W f J & t e " e n o u s paraît m i n u s c u l e ! 

^ Une formation aussi considérable se 
^ voit rarement , mais j'ai souvent mesuré 

f X des taches beaucoup plus grandes que 

¿ « ¿ J * ^ - V* i&j^ l a T e r r e -
; ' ^ ¿ Î L J Presque tous les jours, nous pouvons 

enregis t rer , par l 'observation visuelle 
ou la photographie , ces accidents de 
l ' a tmosphère solaire, c'est-à-dire des 

phénomènes changeants et de faible durée, en général . 
On cite une seule tache qui soit restée visible pendant 200 jours . Une tache 

qui dure 75 jours est déjà rare. 

GRANDE TACHE SOLAIRE DU 2 FÉVRIER IC)05 

COMPARÉE A LA TERRE 

DETAILS DE LA GRANDE TACHE DU 2 FEVRIER I 

Autour du Soleil et enveloppant la photosphère, s 'étale une couche rosée formée 
de vapeurs métalliques à haute température et d a n s lesquelles domine l 'hydrogène. 
Ce t t e ' couche est peu épaisse et ne dépasse guè re 15000 kilomètres en hau teur ; 

on la voit à l 'œil nu pendant les 
éclipses totales, mais depuis une 
trentaine d 'années, les as t ronomes 
ont t rouvé le moyen de l ' é tudier 
chaque jour à l'aide de méthodes très 
ingénieuses. 

C'est alors que l 'observation r é g u -
lière de cette enveloppe, qui a nom 
chromosphère, c'est-à-dire sphère de 
couleur, nous a révélé toute une série 
de phénomènes aussi intéressants 
que ceux de la photosphère. 

A l'état normal , cette couche rosée 
ressemble à un immense champ de 
blé dont les épis sont courbés sous 
la force de vents violents. Des filets 
écarlates f igurent les tiges, mais ce 
n 'est qu 'une comparaison, car, en 
réalité, ces filets lumineux possèdent 
la dimension du diamètre terres t re . 
Tout à coup, de cette région rose, 
s 'élancent des f lammes gigantesques , 
atteignant des hauteurs extraordi-
naires : ce sont les protubérances so-
laires. Tantôt leurs panaches se 
recourbent comme la fumée s'échap-
pant de nos grandes cheminées 
d 'us ine ; tantôt , au contraire, ces 
f lammes s ' é lancen t droites, sem-
blables à des jets de vapeurs . En 
quelques minutes , certaines protu-
bérances at teignent des centaines 
de kilomètres de hauteur . Voyez 
celle-ci qui, en l 'espace d 'un quart 
d 'heure , est montée de 260000 à 
452 000 kilomètres. 

Ces manifestations const i tuent 
un magnique spectacle toujours 
changeant et tou jours nouveau. Heu-
reusement que, là encore, la photo-
graphie vient à notre secours pour 
fixer ces apparences fugitives et sans 
cesse renouvelées. 

Certains as t ronomes les décrivent 
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comme des éruptions gigantesques, et l 'assimilation ne manque ni de grandeur , 
ni de charme, ni de poésie. 

J'inclinerais plutôt à croire que nous sommes en présence d 'orages formidables 
en action sur le Soleil. 

Quoi qu'il en soit des théories que nous ne saurions aborder ici, nous pouvons 
aff i rmer que les protubérances sont certainement accompagnées de phénomènes 
électriques dont nos minuscules orages terrestres, malgré leur violence, ne 
peuvent nous donner la moindre idée. 

Voyez cette protubérance de 432000 kilomètres de hauteur , 34 fois le diamètre 
terrestre . La pellicule atmosphérique dans laquelle nous vivons « ne ferait pas 
long feu » au sein d 'une telle fournaise, et , en quelques secondes, toute l'eau de 
la Terre, toutes ses forêts, tous ses habitants , nos villes, nos moissons, nos 
jardins , tout cela serait absorbé, rôti, brûlé, réduit à l'état de gaz impalpable. 

La Terre, elle-même, au contact de ce formidable brasier, subirait le même 
sort , sans que la chaleur du Soleil fût sensiblement augmentée par cette infime 
combust ion. 

Comme les taches, les protubérances solaires ont des recrudescences, et, fait 

PROTUBÉRANCE SOLAIRE 

DE 2ÔOOOO KILOMÈTRES DE HAUTEUR 

| Z n hau t , la T e r r e à la m ê m e échelle.) 

LA MÊME PROTUBÉRANCE ATTEIGNANT, l 8 MI-

NUTES APRÈS, UNE HAUTEUR DE 4 5 2 0 0 0 KILO-

MÈTRES 

digne d 'ê tre noté, la loi de 
périodicité est la même pour 
les deux phénomènes . Mais 
alors que l 'état de la photo-
sphère agit directement sur 
l 'émission calorifique et mo-
difie nos t empéra tu res , la 
chromosphère , par l ' intermé-
diaire de ses manifestations 
électriques, s embleunesource 
d'électricité tou jour s en action 
pour modifier l 'a tmosphère 
terrestre . 

Aux époques des grandes 
protubérances, nos aiguilles 
aimantées, qui se dirigent vers 
le Nord, nous renseignent sur 
les émissions d 'ondes élec-
tr iques émanées du Soleil; c 'est notre récepteur, aussi sensible que les tubes à 
limaille de nos appareils de télégraphie sans fil. 

Les déviations anormales de la boussole sont connues depuis long temps ; mais 
il a fallu toute la précision de nos ins t ruments enregis t reurs pour montrer , dans 

GRANDE TACHE SOLAIRE DU 14 OCTOBRE 1 9 0 3 

AYANT AMENÉ DES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES 

AURORE POLAIRE AUSTRALE DU 2 SEPTEMBRE 1 8 9 8 



L E S É N I G M E S DE LA C R É A T I O N 

1 écorce terrestre et agit sur la fréquence des t r e m b l e m e n t s de terre et des 
érupt ions . 

Ne sor tons pas cependant de notre sujet , ces p h é n o m è n e s nous entraîneraient 
t rop loin. Quelques faits réclament encore notre at tention : ce sont ceux relatifs à 
la troisième enveloppe du Soleil, la couronne. 

Au delà de la chromosphère s 'étend toute une région où les gaz se raréfient et 
passent à l'état de la matière dans les tubes de Crookes . 

Leur distribution autour du Soleil donne lieu à d ' i m p o r t a n t e s remarques. 
Pendant les périodes de grande activité solaire, la c o u r o n n e envahit toutes les 

régions du Soleil, mais elle s'élance plus part icul ièrement vers les latitudes polaires. 
A mesure que l'activité diminue, les rayons s ' inclinent ve r s l 'équateur , et, aux 
époques de min imum, la couronne offre deux extensions d iamét ra lement opposées, 
t rès brillantes, comme pendant l'éclipsé du 28 mai 1930, que j 'ai étudiée en 
Espagne. 

ce domaine particulier de la Physique, pour mettre en év idence la part qui revient 
au Soleil dans ces manifestations mystérieuses. 

Les fluctuations du magnét i sme solaire se t raduisent t o u j o u r s par des agitations 
de nos aiguilles aimantées qui, au passage des grandes t aches et à l 'apparition des 
fortes protubérances solaires, deviennent véritablement affolées . 

En même temps , l 'état électrique de notre a tmosphère se modifie, des aurores 
boréales ou australes s 'a l lument soudain et i l luminent les pôles de la Terre. 

Des courants si l lonnent nos lignes té légraphiques et i n t e r r o m p e n t les commu-
nications et, chose inouïe, que j 'ai démontrée en 1902, l 'électricité solaire secoue 

LA COURONNE DU SOLEIL PENDANT L'ÉCLIPSÉ DE 1 8 8 3 

(Phase sola i re d e p lu s g r a n d e act ivi té . ) 

L 'ÉCLIPSÉ DE SOLEIL DE 19OO, OBSERVÉE A ELCHE (ESPAGNE) 

(Compos i t i on de J . MAQUAIRE, d ' a p r è s u n dess in de l ' abbé IMORF.UX.) 



Si nous pouvions trouver le moyen d'observer ces phénomènes en dehors des 
éclipses, nous aur ions probablement la clef des mystères et des lois qui régissent 
l'activité solaire. Le jour où ces lois seront découvertes, nous aurons fait un grand 
pas dans la science encore empirique de la Météorologie. 

Ne nous décourageons pas , c'est à peine si nous commençons à épeler les pre-
mières pages du livre qui renferme la science du Soleil, et l 'avenir, à ce sujet , 
nous réserve plus d 'une surprise et plus d 'une découverte. 

Ces faits nous aideront à comprendre maintenant ce qui se passe dans le Soleil. 
Dans l ' intérieur de l 'astre, toutes les substances sont gazéifiées par la tempéra-

ture formidable de cette fournaise, mais l 'extérieur se refroidit sans cesse. A la 
surface, les gaz peuvent donc se combiner entre eux et donner lieu à des phéno-
mènes chimiques ou calorifiques. Mais il y a plus : avez-vous remarqué la couleur 
bleue et peu éclairante des f lammes de nos fourneaux de cuisine qu 'un appel 
d'air rend ext rêmement chaudes? Que faut-il pour les rendre lumineuses? Sim-
plement abaisser leur température en suppr imant l 'appel d'air. Essayez cette 
simple expérience et vous verrez succéder au jet sombre et bleu une flamme 

jaune assez éclairante. 
Ce résultat est dû simplement à ce fait que les fines particules de carbone ou 

autres substances en suspension dans la flamme sont incomplètement brûlées, la 
chaleur ne les porte qu'à l ' incandescence. De même , dans le Soleil, les matières 
qui se sont refroidies au contact des régions élevées, avant de se replonger dans 
la masse interne, brillent un instant , fournissent une radiation intense, puis dispa-
raissent dans la couche sous-jacente pour être vaporisées à nouveau. 

11 y a là un phénomène qui se renouvelle cons tamment depuis des millions 
d 'années et qui se produira longtemps encore, tant que le froid de l'espace n'aura 
pas liquéfié cet océan de feu. 

Et aussi longtemps que les mêmes gaz brûleront à la surface solaire, la radiation 
demeurera constante et l 'émission calorifique restera à peu près la même. 

Seule, la condensation du Soleil, cons tamment changeante , peut amener 
quelques différences, peu sensibles, d 'une façon générale. J'ai montré, en effet, à 
plusieurs reprises, que la forme de la couronne est liée à l 'émission calorifique 
du Soleil. 

Non. seulement la contraction du noyau incandescent , et que nous voyons à 
l'œil nu , répare en partie les pertes de chaleur subies au cours des siècles, mais 
dans les régions extérieures au Soleil qui fo rment la couronne solaire et qui 
s ' é tendent jusqu 'à la planète Mercure, t rès cer ta inement , nous t rouvons sous 
forme d 'anneaux les restes de la nébuleuse primitive. Les matériaux qui les com-
posent tombent peu à peu sur le Soleil. Le mécanisme de cette condensation est 
t rop compliqué pour t rouver place dans cet ouvrage ; il suffira au lecteur de savoir 
que ces particules précipitées sur le Soleil donnen t lieu à des courants qui aug-
men ten t ou d iminuent la pression dans l ' a tmosphère mouvante de l 'astre. 

Un excès de pression amènera l 'écartement du nuage de la photosphère et pro-
duira une tache; une diminution de pression, au contraire, favorisera la radiation 
et le phénomène des protubérances. 



En résumé, notre Soleil a emmagasiné son immense provision de chaleur grâce 
au phénomène de condensation de la nébuleuse primitive : ce sont les molécules 
qu'elle contenait qui ont peu à peu changé leur mouvemen t de t ransla t ion en 
mouvement vibratoire, créant ainsi un foyer calorifique d 'une immense durée . 

Mais, chaque jour, la masse se refroidit , et nous avons vu, aff i rmation para-
doxale au premier abord, que c'est grâce à ce refroidissement superficiel que le 
Soleil nous éclaire, nous échauffe, et c 'est en mouran t chaque jour , pour ainsi dire, 
qu'il donne à la Terre une parcelle de vie. 

TYPE DE COURONNE DE MINIMUM (ÉCLIPSE DE IQOO) 

C H A P I T R E V 

LES POURQUOI R 

W e s t le rôle de la Science et des savants de chercher derrière les phénomènes 

^ visibles, derrière les manifestat ions de la nature, les causes qui les ont fait 

naître. 
Une fois la cause connue et l'effet constaté , le savant en déduira ce qu'il appelle 

une loi et, tou jours , dans les mêmes circonstances, la même cause produira le 
même effet. Mais cette cause elle-même pourrait bien résulter d 'une cause anté-
rieure, et c 'est précisément ce que nous constatons dans toutes les sciences où 
l ' homme passe son temps à chercher la cause d ' une cause et à reculer aussi loin 
que possible le Pourquoi des phénomènes . 

Si vous avez conversé avec un enfant, il vous est arrivé t rès sû remen t d 'entendre 
indéfiniment cette question : « Pourquoi ceci? Pourquoi cela? » 

Essayez de répondre à la première demande, l 'enfant ne se t iendra pas pour 
ba t tu ; un nouveau Pourquoi succédera au premier , et ainsi de suite jusqu 'à ce 
que votre science soit épuisée. 

Devant les phénomènes de la nature, nous sommes comme l 'enfant dont la 
curiosité fait naître l'idée de savoir : lui aussi, comme nous , fait de la science et 
à la bonne manière . 

— Pourquoi pleut-il en ce momen t? 
— Parce que la vapeur d'eau se condense en se refroidissant . 
— Mais d 'où vient la vapeur d 'eau? 

— Elle est un produit de la masse des océans qui se t ransforme tous les jours 

en vapeurs charriées au loin par le vent . 
— Pourquoi l'eau s'évapore-t-elle? 
— En raison de la chaleur reçue sans cesse du Soleil. 
— Où le Soleil a-t-il pris sa chaleur? 
— En se condensant tous les jours chimiquement et phys iquement . Chimi-



En résumé, notre Soleil a emmagasiné son immense provision de chaleur grâce 
au phénomène de condensation de la nébuleuse primitive : ce sont les molécules 
qu'elle contenait qui ont peu à peu changé leur mouvemen t de t ransla t ion en 
mouvement vibratoire, créant ainsi un foyer calorifique d 'une immense durée . 

Mais, chaque jour, la masse se refroidit , et nous avons vu, aff i rmation para-
doxale au premier abord, que c'est grâce à ce refroidissement superficiel que le 
Soleil nous éclaire, nous échauffe, et c 'est en mouran t chaque jour , pour ainsi dire, 
qu'il donne à la Terre une parcelle de vie. 

TYPE DE COURONNE DE MINIMUM (ÉCLIPSE DE IQOO) 

C H A P I T R E V 

LES POURQUOI R 

W e s t le rôle de la Science et des savants de chercher derrière les phénomènes 

^ visibles, derrière les manifestat ions de la nature, les causes qui les ont fait 

naître. 
Une fois la cause connue et l'effet constaté , le savant en déduira ce qu'il appelle 

une loi et, tou jours , dans les mêmes circonstances, la même cause produira le 
même effet. Mais cette cause elle-même pourrait bien résulter d 'une cause anté-
rieure, et c 'est précisément ce que nous constatons dans toutes les sciences où 
l ' homme passe son temps à chercher la cause d ' une cause et à reculer aussi loin 
que possible le Pourquoi des phénomènes . 

Si vous avez conversé avec un enfant, il vous est arrivé t rès sû remen t d 'entendre 
indéfiniment cette question : « Pourquoi ceci? Pourquoi cela? » 

Essayez de répondre à la première demande, l 'enfant ne se t iendra pas pour 
ba t tu ; un nouveau Pourquoi succédera au premier , et ainsi de suite jusqu 'à ce 
que votre science soit épuisée. 

Devant les phénomènes de la nature, nous sommes comme l 'enfant dont la 
curiosité fait naître l'idée de savoir : lui aussi, comme nous , fait de la science et 
à la bonne manière . 

— Pourquoi pleut-il en ce momen t? 
— Parce que la vapeur d'eau se condense en se refroidissant . 
— Mais d 'où vient la vapeur d 'eau? 

— Elle est un produit de la masse des océans qui se t ransforme tous les jours 

en vapeurs charriées au loin par le vent . 
— Pourquoi l'eau s'évapore-t-elle? 
— En raison de la chaleur reçue sans cesse du Soleil. 
— Où le Soleil a-t-il pris sa chaleur? 
— En se condensant tous les jours chimiquement et phys iquement . Chimi-
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quement , parce que la combinaison des substances brûlant à sa surface est une 
source de chaleur; et phys iquement , puisqu' i l se contracte sur lui-même sans 
discontinuer. 

— Pourquoi se contracte-t-il? 
Et nous voilà ramenés à une théorie de la formation du Soleil. Et notez bien 

qu 'au lieu de prendre cet exemple — suggéré par le fait que la pluie fouette la 
vitre devant laquelle j 'écris — j ' a u r a i s pu en choisir un autre ; cet autre aurait 
abouti au même résultat. 

Essayons encore. 
Voyez la locomotive qui passe rapidement , étalant son long panache de fumée : 

quels ressorts secrets remuent ces géants de notre industr ie? 
— La vapeur. 
— D'où vient-elle, comment est-elle produite? 
— C'est la houille qui, par sa combust ion , échauffe l'eau de la chaudière et la 

t ransforme en vapeur sous pression. 
— Et la houille, d'où sort-elle? 
— Nous verrons plus loin que le charbon de terre n 'est qu 'une t ransformation 

lente des végétaux d'autrefois, ceux des g randes forêts de la période carbonifé-
rienne, en particulier, qui ont donné les principaux g i sements que nous exploitons. 

— Et ces végétaux, qui leur a permis de croître et de se développer en si g rande 
abondance? 

— La chaleur emmagasinée par la Terre au cours de sa formation, celle du 
Soleil et sa lumière; les gaz en g rande abondance, à cette époque, dans l 'atmo-
sphère terrestre. 

Et lorsque, après un bon repas, vous dégustez au dessert un vin généreux, 
savez-vous que ce liquide exquis n 'est qu 'un rayon de soleil mis en bouteille? 

Ainsi, vous le voyez, quel que soit l 'exemple choisi, nous sommes ramenés 
fatalement, quoique par un cycle différent, à la formation du Soleil ou des planètes : 
c'est-à-dire à une question de cosmogonie . 

Puisqu'il en est ainsi, nous pouvons sans crainte reprendre la série des Pour-
quoi? et ne pas nous arrêter en si bon chemin . Cont inuons donc. 

— D'où vient la contraction du Soleil? 
— Sa contraction actuelle est tout s implement un stade de son évolut ion, une 

phase particulière de sa condensat ion. 
— Alors, qu'était le Soleil avant sa condensat ion actuelle? 
— Les matériaux qui le const i tuent étaient beaucoup plus éloignés les uns des 

autres, ce qui revient à dire que le Soleil, ou du moins ce qui devait être le Soleil, 
occupait une énorme place dans le ciel ; que toutes les molécules — suivant un 
mécanisme qu'il n ' importe guère pour l ' instant d 'approfondir — se sont peu à peu 
rapprochées; et comme tout choc engendre la chaleur, nous l 'avons vu, la masse 
en diminuant de volume a acquis cette s o m m e considérable de chaleur dont nous 
bénéficions. 

Tout ceci est de la science; êtes-vous satisfaits? 
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Non, certes, car vous voulez en savoir plus long. Et vous avez raison; vous 
comprenez que le rôle de la Science est d'aller jusqu 'au bout . 

Essayons encore. C'est précisément pour répondre à votre dernière question 
que Laplace avait imaginé sa nébuleuse. Actuellement un enfant de nos écoles 
comprendrai t les objections que la Physique moderne a faites à son hypothèse , 
car, au fond, la nébuleuse de Laplace n'était autre qu ' un vrai Soleil, puisqu'elle 
était chaude et gazeuse. Nous devons donc essayer de remonter plus avant et 
nous demander pourquoi la nébuleuse était dans cet état. 

Notre science actuelle peut encore vous répondre, et c'est bien la meilleure 
preuve que la théorie de Laplace était insuffisante. 

Une nébuleuse chaude provient, en effet, ainsi que nous l 'avons dit, du choc 

de molécules qui se rapprochent . 
Éloignons donc nos molécules et refroidissons notre nébuleuse. 
Examinons ces deux conditions. 
Tout d 'abord les molécules étaient éloignées les unes des autres . Les gaz qui, 

eux aussi, sont composés de molécules libres ne peuvent nous donner , en effet, 
une idée du milieu composant la nébuleuse au début ; car, qui dit gaz, dit néces-
sairement pression, et qui dit pression dit mouvemen t moléculaire intense. C'est 
même de ce mouvemen t moléculaire que naît la pression dans un gaz. 

Lorsque le mécanicien lance dans le cylindre de sa machine la vapeur d 'eau 
fournie par la chaudière, toutes les molécules sont animées de mouvements 
désordonnés , elles se gênent mutuel lement , se choquent et s 'entre-choquent tant 
et si bien qu'elles cherchent à se mettre à l'aise, à s 'évader, et qu'elles frappent 
de coups redoublés la paroi qui les t ient enfermées . Le piston, mobile heureu-
sement , cède bientôt sous cette avalanche de projectiles et se voit contraint de 
fuir sous la poussée de la masse se bousculant à l ' intérieur. Et c'est tant mieux, 
car au t rement la machine éclaterait, tandis que l ' homme, par un mécanisme admi-
rable, a su disposer de cette force pour faire avancer le véhicule. 

Lorsqu'au contraire le physicien pratique le vide dans un récipient à l'aide 
d 'une machine pneumatique, que fait-il? Il enlève une partie des molécules enfer-
mées dans une étroite enceinte; celles qui resteront seront moins pressées, elles ne 
se gêneront plus les unes les au t re s ; nous dirons qu'il diminue la pression. C'est 
précisément ce qui se passe dans les ampoules électriques : la matière qui reste ne 
possède plus alors les qualités des gaz; les molécules ne se gênent plus mutuel-
lement ; nous disons qu'elles sont dans un état de raréfaction correspondant au 
vide des ampoules de Crookes. 

Vous voyez bien qu 'on pouvait concevoir un état moins avancé que l'état 
gazeux. Voilà le te rme où l 'on aboutit , quand on recule aussi loin que possible 
les condit ions physiques de la nébuleuse primordiale. 

Nous avons dit que la nébuleuse primitive devait être froide. 

Pour le physicien, vous le savez peut-être, le froid n'existe pas ; le froid c'est 
tout s implement l 'absence de chaleur, et qui dit chaleur, nous l 'avons vu. dit mou-
vement moléculaire. Pour qu ' une masse de molécules soit froide, c'est-à-dire n'ait 



plus de chaleur, il nous fau t donc s u p p r i m e r tou t m o u v e m e n t . La Phys ique 
actuelle nous enseigne que ce t état es t atteint lo r squ 'on arrive à 273 degrés au-
dessous de zéro. Admet tons qu ' e l l e se t r o m p e de que lques degrés , ceci n 'es t pas 
notre affaire et ne change r ien d 'essent ie l aux t e r m e s de la d i scuss ion ; vous le 
voyez, la seconde condition abou t i t au m ê m e résul tat q u e la p remiè re . 

Conclusion : Si nous vou lons rester , c o m m e j e le disais, dans la science pure , 
n o u s devons admet t re qu 'à l ' o r ig ine les molécules de not re nébuleuse étaient fort 
éloignées les unes des autres et sans mouvement aucun. 

Tel est le point de dépar t nécessai re de tou tes les hypothèses qui ont le souci de 
rester dans la plus stricte o r thodox ie scient if ique : c 'est M. Faye qui le premier 
a démont ré la r igueur de ces cond i t ions , universe l lement acceptées, non poin t par 
les romanciers de l 'as t ronomie, mais par t ous les mathémat ic iens du m o n d e . 

Et no tons en passant que ce qui vaut pour la nébuleuse dont le Sys tème solaire 
est dérivé vaut tout aussi bien p o u r la g rande nébuleuse , pour l ' immense amas 
de molécules existant au débu t et don t le morce l l ement a donné lieu à tou tes les 
nébuleuses présentes , passées et f u tu re s . 

Voilà donc f inalement où abou t i s s en t t o u t e s les conc lus ions de la science 
m o d e r n e : é lo ignement é n o r m e des molécules — ou des a tomes , si ce m o t vous 
satisfait mieux — et absence initiale de m o u v e m e n t . 

Supposons main tenant , d i sen t les savants qui se s o n t occupés de ces difficiles 
quest ions , supposons que des cen t res d 'a t t rac t ion aient été d i sséminés çà et là. 
Supposons , pour fixer les idées, par exemple , q u ' u n cent re d 'a t t ract ion ait été 
placé à l 'endroit que le centre de no t re Soleil occupai t à cette époque lointaine ; 
immédia tement , le branle-bas es t d o n n é ; toutes les molécules se me t t en t en m o u -
v e m e n t ; la loi d 'at tract ion découve r t e par N e w t o n est créée. C 'est alors que la 
Mécanique ent re en jeu , et n o u s pouvons , par l 'application ra isonnée de ses p r in -
cipes, suivre notre nébuleuse d a n s ses t r ans fo rma t ions . 

Remarquez encore que, au po in t de vue scient i f ique, il n 'y a aucune différence 
ent re cette phrase : 

« Supposons qu 'un centre d ' a t t rac t ion soit mis à tel endroi t », et celle-ci : 
« Supposons que les mo lécu le s se met ten t en m o u v e m e n t d 'après u n e loi 

définie. » 

Ce qui veut dire que, p r im i t i vemen t , à l 'or igine, les molécules étaient au repos 
et qu 'e l les ont passé de l 'état de repos à l 'état de m o u v e m e n t . 

Voilà fatalement où about i t la science m o d e r n e , celle qui n ' e s t ni t r u q u é e ni 
falsifiée, la science dont n o u s é tud ions les pr inc ipes en Physique c o m m e en 
Mécanique, en Ar i thmét ique c o m m e en Géomét r i e ; et a lors , c 'est la Science elle-
même, celle que l ' homme a créée avec sa raison, qui le place en face de ce d i l e m m e 
inéluctable : 

Ou bien ce m o u v e m e n t s ' es t effectué sans cause ; 

Ou bien il faut admet t re u n e cause qui a fait passer les molécules de l 'état de 
repos à l 'état de m o u v e m e n t . 

Ce n 'es t pas le lieu d ' e x a m i n e r ici en quoi consis te le m o u v e m e n t ; la défi-
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nition n o u s impor te peu, dès lors que nous ne c o n f o n d o n s pas mouvement avec 
immobilité. 

Les physic iens adme t t en t t ous que la mat ière est douée d ' iner t ie , c 'est-à-dire 
qu 'el le est indifférente à l 'état de repos ou de m o u v e m e n t : Un corps ne peu t 
changer son état de l u i -même ; il ne peut pas davan tage de lui-même a jou te r du 
m o u v e m e n t à celui qu' i l possède, sans quoi t o u s nos calculs de Mécanique devien-
draient imposs ib les . 

11 y a donc dans le m o n d e une somme d'énergie mécanique que n o u s ne pouvons 
c h a n g e r ; n o u s la t r a n s f o r m o n s , il est vrai, mais nous n ' a v o n s aucun moyen de 
l ' a u g m e n t e r . 

Admet t r e qu ' au début u n e molécule a pu se donner du m o u v e m e n t par elle-
m ê m e , c 'est aller à r e n c o n t r e des pr incipes les mieux établis de la Mécanique 
et de la P h y s i q u e ; c 'est vouloir implici tement que les molécules actuelles pu issen t 
en faire au tan t , ce qui est expé r imen ta l emen t faux et a b s u r d e . 

Les siècles, d i t -on, on t réalisé ce miracle petit à petit : encore une a b s u r d i t é ! 
Accumulez les mil l ions des siècles, vous n 'ê tes pas plus avancés ; le t e m p s 

ne peut rien à la chose ; il ne fera jamais passer une molécule de l 'état de repos 
à celui du m o u v e m e n t , parce que le temps n'est jamais un facteur d'énergie. 

On a pré tendu aussi que le m o u v e m e n t a existé de tou te é terni té . Mais nous 
savons d ' au t re par t , à n 'en pas doute r , q u e l ' é n e r g i e mécan ique utilisable d iminue 
sans cesse, et c 'est p réc i sément la raison pour IaquelleT'Univers tend vers un état 
final où toute l ' énergie sera dégradée, c o m m e on dit en Mécanique; c'est-à-dire 
qu'il arr ivera un m o m e n t où tou te cette énerg ie utilisable sera employée : si donc 
cette éne rg ie dura i t depu is u n e infinité de t e m p s , le m o n d e serait déjà arr ivé à cet 
état final, ce qui n 'est pas, év idemmen t . 

Cette not ion d ' u n e énerg ie qui se dégrade et qui , chaque jou r , rend plus proche 
la mor t de l 'Univers est e x t r ê m e m e n t impor t an t e et n'a j amais été bien vu lga -
r isée; n o u s la r e p r e n d r o n s en détail dans la dernière partie de cet ouvrage . En 
a t tendant , les réflexions précédentes n o u s suff isent pour d é m o n t r e r que nous ne 
pouvons échapper à cette conclusion que le mouvement constaté dans le monde actuel 
a nécessairement commencé. 

La matière, à un m o m e n t donné , à l 'or igine des t e m p s , a reçu le m o u v e m e n t 
d ' u n être extér ieur à elle et qui le lui a d o n n é : nier cette propos i t ion , c 'est , bon 
g ré mal g ré , vouloir se met t re en désaccord avec les pr incipes les mieux établis 
de la Science m o d e r n e . Car , encore une fois, rien ne se fait s ans cause, et, en 
résumé, si n o u s cons t a tons du m o u v e m e n t , c o m m e ce m o u v e m e n t a fo rcément 
c o m m e n c é , il faut nécessa i rement une cause qui l'ait fait naî t re . 

Re tournez t an t qu'il vous plaira et dans t ous les sens le d i lemme de la page 
précédente , vous about i rez t o u j o u r s à ce résultat fatal : 

Ou admet t re une cause du m o u v e m e n t que vous appellerez c o m m e il vous plaira, 
et que j 'appel le Dieu; 

Ou répudier votre quali té d ' h o m m e pensan t qui, ap rès avoir créé la Science, 
après l 'avoir servie et adorée , préfère abdiquer sa raison et b rû le r son idole plutôt 



que de la respecter encore, puisque, de déductions en déductions, elle le conduit 
où il ne veut pas aller, c'est-à-dire à la notion d 'un Être suprême qui a créé le 
monde et lui a donné le mouvement. 

Oui, c'est notre devoir à tous, qui faisons de la science, de le dire bien haut , 
de le proclamer sans jamais nous lasser : la Science mène à Dieu, parce qu'elle 
démontre à sa manière et victorieusement la nécessité d 'une Cause première qui 
a donné le mouvement aux molécules matérielles. 

C'était la pensée de notre grand Pasteur lorsqu'il paraphrasait dans son dis-
cours de réception à l'Académie française cette parole de Faraday : « La notion et 
le respect de Dieu arrivent à mon esprit par des voies aussi sûres que celles qui 
nous conduisent aux vérités de l 'ordre physique. » 

Pasteur avait dit en effet : 

Celui qui proclame l'existence de l ' infini, et personne ne peut y échapper, accu-
mule dans cette affirmation plus de surnaturel qu'il n'y en a dans les miracles de 
toutes les religions, car la notion de l'infini a le double caractère de s'imposer et 
d'être incompréhensible. Quand cette notion s 'empare de l 'entendement , il n'y a qu'à 
se prosterner. 

Et comme on le félicitait de son discours, Pasteur ajoutait : 

Il faut dire souvent ces choses et ça a été pour moi une grande satisfaction de mar-
quer tout ce qu'il y a de niaiserie dans le positivisme, où il n'y a rien que ce que la 
science y a mis. Le reste ne vaut pas la peine qu'il en soit question. 

Nous laisserons aux philosophes le soin de développer cette idée de Dieu, de 
démontrer qu'il est l'Etre nécessaire, éternel, infini, que c'est Lui qui, non seu-
lement a donné le mouvement de la matière, mais qui l'a créée, c'est-à-dire tirée 
du néant . 

Peut-être Dieu a-t-il doué les molécules matérielles, dès le premier instant de 
leur création, de cette propriété du mouvement , car si l 'on demandait combien de 
t emps Dieu les a laissées au repos avant de les faire mouvoir , la question n'offri-
rait aucun sens. N'est-ce pas le mouvement , en effet, qui crée la succession, qui 
mesure le t emps? Or, une succession de mouvement s exclut l'idée d 'éternité, et 
l 'éternité ne peut appartenir qu'à un Être nécessaire, immuable , à Dieu. 

D'ailleurs, la matière, siège de mouvement s cont inus, nécessairement chan-
geante, ne peut être éternelle; et c'est la meilleure réponse que nous puissions 
faire à ces philosophes qui, pour échapper à la nécessité d 'une Cause première> 

reportent à la substance matérielle cet at t r ibut de l 'éternité qui ne saurait en aucune 
façon lui appartenir , puisque cette substance est soumise à la loi du temps . 

S'il est vrai que toute la science humaine, l 'é tude de l 'Astronomie et de la Cos-
mogonie en particulier, aboutit fatalement à l'idée de Dieu, il sera, croyons-nous, 
intéressant pour le lecteur de savoir ce que pensaient à ce sujet ceux qui se sont 
occupés de la question. 

Commençons par Kant, dont la philosophie est cependant , sur plus d 'un point, 

t rop sujet te à caution. 11 suffit de parcourir sa Théorie du Ciel pour voir que, par-
tout , le philosophe allemand admet un Dieu créateur. Nous lisons dans sa préface : 

Ce n'est qu'après avoir mis ma conscience en sûreté au 
point de vue religieux que j'ai dressé le plan de mon 
entreprise. Mon zèle a redoublé quand j'ai vu, à chaque 
pas en avant, les nuages, qui semblaient cacher des 
monstruosités derrière leurs ténèbres, se dissiper et laisser 
apparaître la majesté de l 'Être suprême, brillante d 'une 
plus vive lumière. 

C'est ainsi que Kant s 'excuse de n'avoir fait intervenir 
Dieu qu 'une seule fois, au commencement , pour la créa-
tion, et d'avoir eu recours aux causes secondes dans la 
formation du monde. A la fin du chapitre vu, Kant va 
plus loin, et nous ne résistons pas au plaisir de mettre 
sous les yeux du lecteur ce passage que ne désavouerait 
pas le catholique le plus orthodoxe : 

Heureux l'esprit qui, au milieu du tumulte des élé-
ments et des désastres de la nature, sait se maintenir à 

une hauteur d'où il peut voir fumer sous ses pieds les ruines qu'amoncelle la cadu-
cité des choses du monde! Une félicité, que la raison n'oserait même pas désirer, 
la révélation nous enseigne à l'espérer avec une ferme confiance. Lorsque les chaînes 
qui nous retiennent attachés à la vanité des créatures seront tombées, à cet instant 
qui est assigné à la t ransformation de notre être, alors l 'âme immortelle, délivrée de 
la dépendance des choses finies, trouvera la jouissance de la vraie félicité dans son 
union avec l 'Être infini. La vue de l 'harmonie générale de la nature, dans laquelle se 
complaît le regard de Dieu, ne peut que remplir d 'une joie éternellement durable la 
créature raisonnable qui se trouve réunie à la source de toute perfection. La nature, 
vue de ce centre, montrera de toutes parts une éclatante stabilité, une éclatante har-
monie. Ses métamorphoses incessantes ne peuvent troubler la tranquille félicité 
d 'une âme qui s'est une fois élevée à ces hauteurs. Pendan t 
qu'elle déguste par avance cet état dans la douce espérance d'y 
arriver un jour, elle peut exercer sa bouche à ce chant de 
louange, dont retentira un jour toute l 'éternité : 

« Quand la nature disparaîtra, quand le jour et la nui t ne 
partageront plus l 'œuvre de tes mains, mon cœur toujours 
reconnaissant adorera ta bonté. 

» Dans toute l 'éternité, j'élèverai vers toi un chant joyeux; 
car l 'éternité, Seigneur, est trop courte pour dire tes louanges. » 

Newton , qui ne prononçait jamais le nom de Dieu sans 
se découvrir, avait dit avant Kant : « Cet admirable arran-
gement du Soleil, des planètes et des comètes ne saurait pro-
venir que d 'un Être tout-puissant. » Ce grand génie, qui 
avait découvert et trouvé la loi de la gravitation universelle, croyait que les per-
turbat ions séculaires dont il avait ébauché la théorie finiraient à la longue par 
détruire le Système solaire. 
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Il avait donc pensé que Dieu serait obligé d ' intervenir de t emps en t emps pour 
remédier au mal et remettre, en quelque sorte, ce Système sur ses pieds. Laplace 
fut plus heureux, et lorsqu'il eut publié son Exposition du système du monde, il 
put, grâce à une analyse profonde, montrer que ces per turbat ions étaient pour 
ainsi dire pér iodiques; et les lois connues de la Mécanique céleste suffisaient pour 
expliquer, sans l ' intervention directe et répétée du Créateur, la marche du monde 
qu'il avait créé. 

C'est même cette découverte qui a donné lieu à une interprétat ion fausse d 'une 
parole qu 'on lui attribue. Lorsque Laplace vint présenter à Bonaparte la première 
édition de son ouvrage, le général, faisant allusion aux in tervent ions répétées du 
Créateur imaginées par son devancier, aurait fait cette remarque : « N e w t o n a 
parlé souvent de Dieu dans son livre; j'ai parcouru le vôtre, mais je n 'y ai pas 
t rouvé ce nom une seule fois. » A quoi Laplace aurait répondu : « Citoyen Pre-
mier Consul, j e n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » 

On comprend que, faute d'être avertis de la circonstance très particulière dans 
laquelle fu t prononcée cette parole, certains au teurs aient fait dire à Laplace qu'il 
traitait Dieu d 'hypothèse. Telle n'était cer tainement pas la pensée du g r a n d géo-
mètre . 

Comme beaucoup d'écrivains de la fin du xvm e siècle, dit M . Faye, Laplace se 
piquait de philosophie, mais il n'a jamais professé l 'athéisme. Je tiens d 'Arago que 
Laplace, averti peu avant sa mort que cette anecdote allait être publiée dans un 
recueil biographique, l'avait prié d'en demander la suppression à l 'éditeur. Il fallait, 
en effet, l 'expliquer ou la supprimer. Malheureusement, elle n'a été ni supprimée ni 
expliquée. 

M. Faye, que j'ai connu pendant quelques années, se plaisait, en racontant cette 
anecdote, à venger la mémoire de Laplace de la réputat ion d 'athéisme que lui 
avaient faite certains écrivains peu scrupuleux. C'est que lui aussi croyait fe rmement 
à l 'existence de Dieu, qu'il voyait partout dans ses œuvres . 

Un coup d'œil sur la vie du savant nous reposera des discussions phi losophiques. 

Hervé Faye était un Berrichon, né à Saint-Benoît-du-Sault, dans l 'Indre, le 
i c r octobre 1814. A dix-huit ans, il entrait à l'École polytechnique. A sa sortie, 
ce fut au cours d 'un voyage en Hollande qu'il rencontra la digne compagne qui 
devait, pendant un demi-siècle, être la joie et la providence de son foyer. 

En 1842, Faye était n o m m é astronome à l 'Observatoire de Paris. Les prévis ions 
d 'Arago, qui l'avait lancé dans cette voie, ne furent pas t rompées . Un an plus 
tard, Faye découvrait une comète périodique qui a inscrit dans le ciel un nom 
désormais illustre. 

L'Académie des sciences lui décernait le prix Lalande pour cette mémorable 
découverte et, quatre années après, lui ouvrait ses por tes dans la section d 'astro-
nomie : il avait alors trente-trois ans. En 1862, il entrait au Bureau des Longitudes. 
Dans cet intervalle, il avait professé à l'Ecole polytechnique et à la Faculté de 

Nancv. 
--

11 savait exposer et faire comprendre les choses les plus difficiles ; aussi était-il adoré 

de ses élèves. On juge de l 'enthousiasme qui accueillit sa nouvelle nomination à 
Polytechnique en 1873. De toutes les si tuations qu'il avait occupées, celle-là lui 
fut certainement la plus chère: au total, il devait consacrer à cette Ecole vingt-
deux années de sa vie. 

Son œuvre scientifique a embrassé les suje ts les plus divers. Comme as t ronome, 
il fut l 'un des premiers à utiliser la photographie et l'électricité pour l 'observation 
des astres. En même temps , il abordait les problèmes d'actualité les plus intéres-
sants : nature des comètes et des étoiles filantes, consti tut ion physique du Soleil, 
et enfin le problème cosmogonique, qui l ' intéressait par-dessus tout . 

Catholique fervent, croyant et prat iquant , M. Faye a écrit, dans son livre 
Sur l'origine du monde, des pages admirables qui mon t ren t que la science ne sau-
rait être l 'ennemie de notre philosophie et de notre foi. 

On nous permettra de citer en te rminant l 'un des plus beaux témoignages que 
la science contemporaine ait rendu à la thèse que nous avons esquissée dans ce 
chapitre. 

Ainsi il y a autre chose que les objets terrestres, autre chose que ces astres splen-
dides, autre chose que notre propre corps : il y a l'intelligence et la pensée. Et comme 
notre intelligence ne s'est pas faite elle-même, il doit exister dans le monde une intel-
ligence supérieure dont la nôtre dérive. Dès lors, plus l'idée qu 'on se fera de notre 
intelligence sera grande, plus elle approchera de la vérité. Nous ne risquons pas de 
nous t romper en la considérant comme l 'auteur de toutes choses, en reportant à elle 
ces splendeurs des cieux qui ont éveillé notre pensée, et f inalement nous voilà tout 
préparés à comprendre et à accepter la formule traditionnelle : Dieu, Père tout-puissant, 

Créateur du Ciel et de la Terre. 
Quant à nier Dieu, c'est comme si, de ces hauteurs, on se laissait choir lourdement 

sur le sol. Ces astres, ces merveilles de la nature seraient l'effet du hasard! Notre 
intelligence, de la matière qui se serait mise elle-même à penser ! L ' h o m m e redevien-
drait un animal comme les autres, comme eux il jouirait tant bien que mal de cette 
vie sans but et finirait comme eux, après avoir rempli ses fonctions de nutri t ion et 
de reproduction ! 

Il est faux que la science ait jamais abouti d'elle-même à cette négation. Celle-ci se 
produit à certaines époques de luttes contre les insti tutions du passé. Ainsi l 'on ren-
contre quelques philosophes athées à la chute de l 'ancienne société gréco-romaine, à 
la fin du xvm e siècle, aujourd 'hui encore peut-être, parce qu'il est dans le génie de la 
lutte de chercher à briser une arme dans la main des adversaires. Que la lutte cesse, 
et bientôt les esprits reviennent aux vérités éternelles, tout étonnés, au fond, de les 
avoir combattues si longtemps. Un des plus admirables retours de ce genre, c'est le 
vote par lequel la Convention a déclaré, le 7 mai 1794, que la nation française recon-
naît l'existence de l 'Être suprême. 

Voilà ce que j'avais à dire de Dieu, dont il appart ient à la Science d'examiner les 
œuvres (1). 

Ces sentiments élevés, a dit le P. Th i r ion , réjouiront tous ceux pour qui la Science 
devient doublement respectable quand e l l e a t t e i n t pleinement son b u t e n acheminant 
l 'intelligence qu'elle éclaire vers Dieu, source de toute vérité. 

( 1 ) F A Y E . Sur l'origine du monde. Introduction. 



C H A P I T R E V I 

LA NAISSANCE DE LA T E R R E 

Y E Soleil, que nous avons étudié ensemble, nous offre la fidèle image de ce que 
•L fut la Terre autrefois. 11 importe d'insister davantage sur cette idée; aussi 
reprendrons-nous les choses de plus haut . 

Rappelez-vous que, dans la nébuleuse primitive, le disque aplati succédant à la 
sphère du début s 'est morcelé en anneaux assez net tement séparés ; il y en avait 
un pour chaque planète. Notre Terre est donc dérivée, elle aussi, d 'un anneau 
nébuleux qui, à l 'origine, contenait toutes les molécules terrestres . Rappelez-vous 
encore que, dans cet anneau de matières très diffuses, les particules tournaient 
les unes dans le sens direct, les autres dans le sens rétrograde. 

Ici, ouvrons une parenthèse au sujet du nombre de ces molécules. Les physi-
ciens, par des recherches expérimentales très r igoureuses, ont pu nous en donner 
une idée. 

Notre anneau nébuleux était tou t au plus, à l 'état raréfié, celui que nous obser-
vons dans les tubes de Crookes. Or, savez-vous combien il reste de molécules 
d'air dans un récipient de ce genre lorsque la pression a été réduite au millio-
nième, c'est-à-dire lorsqu 'on a fait un vide aussi complet que possible? Par milli-
mètre cube nous pour r ions encore en t rouver plus de 50 milliards. 

Ce chiffre fantastique suffit pour nous indiquer le nombre au t rement grand des 
molécules contenues dans notre anneau nébuleux, celui qui, par sa condensat ion, 
a engendré la Terre. 

D'après la théorie du colonel du Ligondès, la nébuleuse originelle n'était pas 
absolument symétr ique. « La perfection n'est pas de ce monde », dit le proverbe, 
et la symétrie n 'existe jamais réalisée, pas plus qu 'un cercle ou carré parfait. Toutes 
ces choses sont des créations de notre espri t . L'absence de symétrie initiale sup-
pose, en effet, qu 'au début et même dans le disque morcelé en anneaux il n 'y 
avait pas autant de molécules tournant dans un sens que dans l 'autre. Aussi faible 
que soit la proport ion de l 'excès des unes sur la totalité, en raison du grand 



nombre de particules, nous allons voir qu'i l y avait là un g e r m e de désorgani-
sation pour les anneaux de la nébuleuse. 

Imaginez une rue pleine d 'une foule compac te circulant en deux sens opposés 
Des rencontres et des chocs sont alors inévitables. Deviennent-ils t rop nombreux 
bientôt la circulation s ' in ter rompt , une barr ière se forme ; le g r o s de la foute 
qui accourt de chaque côté en sens contraire cont inue sa marche en avant • le ras-
semblement prend alors des proport ions n 'ayant aucun rapport avec l ' incident qui 
I a fait naître, et peu à peu, grâce à l ' inégalité inévitable des deux circulations 

toute la foule subit la poussée et se porte défini t ivement du côté où la circulation 
était la plus forte. 

. E h , b i . e n ! j o u t s ' e s t P a s s é d e l a m ê ™ e façon dans notre anneau nébuleux; la 
circulation directe l'a emporté sur l 'autre, et dès qu 'un rassemblement se fut opéré 
en un point, le noyau terrestre commença son existence 

Les chocs des molécules, venant le grossir peu à peu, ont engendré une s o m m e 
formidable de chaleur; toute la masse a été por tée à l ' incandescence, et ce fu t 

éblouissant " ^ ^ ^ ' ' t r a n s f o r m a e n u n s o l e i l minuscule , mais 

Comme les autres astres du ciel, notre Terre connut donc la phase stellaire, et 
notre Soleil n était pas encore formé que déjà la Terre brillait d 'un royal éclat. 

^ l e n ephemère d'ailleurs, car le froid de l 'espace, qui ne respecte rien, 
pas rneme les Soleils, devait bientôt avoir raison de cette pauvre petite four-
naise. 

Grâce à ce refroidissement toujours à l 'œuvre , les gaz primitifs purent former 
de nouvel es associations et se combiner en t re eux. L'électricité régna en maître 
dans ce chaos indescriptible d 'éléments c o n f o n d u s . Longtemps encore des pous -
sées violentes de la masse interne an imèren t de g igantesques protubérances la 
surface de notre petite étoile. Combien dura cet te période? Nul ne pourrait le dire • 
les milliers d années succédèrent aux milliers d 'années , les millions aux mill ions ' 
peut-etre, et la petite étoile luttait tou jours con t re le froid: mais le froid devait 
avon raison : peu à peu la phase stellaire prenai t fin. 

Des nuages épais, chargés de lourdes vapeurs métalliques, recouvrirent len-
tement comme d 'un sombre linceul un soleil lilliputien qui ne devait jamais se 
rallumer. 

En lisant cette première métamorphose de not re globe, vous avez pensé, lec teurs 
que 1 imagination m'avait permis de broder cette histoire. Il n 'en est rien 
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Au momen t où j 'écris ces lignes, les étoiles parsèment de points d 'or la voûte 
« l e s t e . Suivez-moi, ouvrons la coupole de l 'Observatoire et dir igeons le télescope 

cède n tes ' a l ' ° n S a S S l S Î e r * d C S p h a S e S d é c r i t e S d a n s l e s H S n e s P l é ~ 

La planète géante a été formée bien avant la Terre sans dou te ; mais, i 300 fois 
Plus grosse, elle a offert plus de résistance au froid interplanétaire. 

Son globe enorme a traversé depuis l ong temps la phase stellaire; les rayons que 

Jupiter nous envoie actuellement ne sont que le reflet de la clarté du Soleil; cepen-
dant sa chaleur d 'origine est loin d 'ê t re dissipée. 

Des bandes de nuages al ignés dans le sens de sa rotation sont en perpétuel 
mouvemen t dans une a tmosphère épaisse et profonde. 

Malgré la distance énorme — cinq fois environ celle du Soleil — qui nous sépare 
de ce géant des planètes, il nous est facile de suivre les changements survenant 
chaque jour sur ce monde lointain. 

A quel stade de sa condensat ion ce globe immense est-il arrivé? 

JUPITER, LA PLANÈTE GÉANTE DU SYSTÈME SOLAIRE 
( D a n s la p a r t i e s u p é r i e u r e , la g r a n d e t a c h e r o u g e ; 

en bas, à d ro i t e , le p o i n t n o i r n ' e s t a u t r e q u e l ' o m b r e d ' u n satel l i te . ) 

L'Astronomie qui pèse les mondes va nous répondre . 
La densité de Jupiter est très faible; elle ne surpasse que de très peu celle de 

l 'eau. La plus grande partie de cette planète est donc liquide ou gazeuse. 
Existe-t-il même à sa surface un commencemen t de croûte solide ? 
Il est encore bien difficile de se prononcer . 
La région équatoriale est presque toujours occupée par une large bande blanche. 

Autour d'elle se g roupen t des zones al ternat ivement sombres ou très grises. Les 
régions polaires sont habituellement envahies par des nuages aux reflets bleu-vert . 

Tous ces courants sont empor tés par la rotation de la planète qui tourne sur 



elle-même en 10 heures environ, au lieu de 24 heures comme la Terre . A travers 
de grandes éclaircies, nous apercevons parfois des teintes rougeâtres b run cho-
colat. 

Lorsque l 'ombre d 'un satellite est projetée sur la surface mouvante des nuages, 
alors que ceux-ci ne nous renvoient plus la lumière du Soleil, cette teinte brune 
apparaît incontestablement; je l'ai observée bien des fois. A n 'en pas douter , nous 
apercevons ainsi la coloration de la surface planétaire, liquide probablement . 

L'océan de feu qui, au début, recouvrait la planète, semble peu à peu se figer 
et prendre les teintes des métaux arrivés au rouge sombre . 

Depuis l 'année 1878, les as t ronomes ont constaté sur Jupiter l 'apparition d 'un 
phénomène ex t rêmement curieux. Un peu au-dessous de l 'équateur , une tache 
immense s 'est dessinée qui ne semble pas avoir subi le sort des précédentes. 
Large comme la Terre et près de quatre fois plus g rande en longueur , cette tache 
affectait au début une forme oblongue de teinte rougeâtre . Cette couleur, il est vrai, 
s 'est affaiblie depuis, mais la tache persiste toujours . Elle n 'es t pas complè tement 
fixe et oscille quelque peu; il y a là probablement les premiers essais d ' une soli-
dification de la croûte jovienne, et sur l 'océan de feu commencen t à se figer 
d 'énormes « glaçons ardents ». 

Telles les scories qui s 'amoncellent à la surface des laves incandescentes roulant 
sur les pentes des volcans. Jupiter nous offre vraiment l ' image de notre monde 
pendant cette période de transition qui amena la surface à l'état solide. 

11 nous est plus facile maintenant de nous faire une idée des phénomènes 
grandioses dont la Terre fut alors le théâtre. 

Transpor tons-nous par la pensée dans ces âges lointains. 

Des masses énormes solidifiées commencent à émerger de l 'océan igné. Ilots 
épars tout d 'abord dans un archipel immense , ils f inissent peu à peu par se 
rejoindre et par se souder entre eux. Mais la pression des gaz enfermés sous cette 
mince pellicule ne leur laisse aucun répit. 

Les icefields de cette banquise de feu, perpétuel lement secoués de remous tumul-
tueux, se detachent de nouveau. La masse métallique interne projetée violem-
ment au dehors est là pour combler les vides, et, le froid cont inuant son œuvre 
l'ecorce s'affermit tou jours . 

Partout maintenant surnagent des scories d 'écumes siliceuses, injectées çà et là 
de filons métalliques. D'un côté, c'est la croûte solidifiée sur une faible épaisseur, 
tandis qu au-dessus, les éléments plus légers, vapeurs de métaux, gaz moins denses, 
forment autour de l'écorce une épaisse enveloppe qu ' i l luminent seulement les 
éclairs d un orage perpétuel. C'est la première fois qu 'une ligne de démarcation 
bien nette apparaît entre la croûte gazeuse de l 'extérieur et les vapeurs lourdes 
a 1 état pâteux de la masse interne. 

A partir de ce moment , un nouveau phénomène entre en jeu : la contraction 
de la masse intérieure va se produire à par t ; sous l ' influence du froid elle va 
diminuer de volume, et l'écorce devenue trop g rande sera obligée de se plisser 
aux endroits de moindre résistance. 

Les gaz intérieurs profitent de la circonstance pour soulever à nouveau les 
parois d ' une prison qui les étreint de toutes parts. Des poussées formidables 
lancent dans l 'espace des vapeurs lourdes de métaux volatilisés. 

Dans une a tmosphère moins chaude, ces vapeurs vont se condenser et retomber 
en pluies incessantes. Les pluies commencent , en effet, mais ce sont des pluies 
de feu. Le mercure, le plomb, l 'étain, le cuivre, le fer se précipitent en gout te-
lettes vers la surface t rop chaude pour les recevoir, même en cet état de liquéfac-
t ion. Longtemps avant d'avoir touché le sol, les gout tes métalliques sont volati-
lisées, relancées dans l 'espace, et le phénomène ne prendra fin qu 'au m o m e n t 
précis où la Terre, moins embrasée, pourra les suppor ter . 

Alors des rivières de métaux liquides descendant les pentes s 'accumuleront dans 
les vallées; puis, le froid cont inuant son œuvre et raffermissant la croûte, l ' intérieur 
n 'entrera plus que de loin en loin en communicat ion avec l 'enveloppe gazeuse. 

La phase planétaire est commencée. 
Déjà dans l 'a tmosphère s 'opère une sélection des vapeurs les plus lourdes s 'ap-

puyant sur l 'écorce. Les métaux sont tous solidifiés, et, cette fois, c'est la vapeur 
d 'eau qui commence à se condenser . Des pluies diluviennes à haute température 
s 'abattent sur les pentes, oxydant les métaux, dissolvant les masses , c o m m e n -
çant partout l 'œuvre du nivellement. Sous cette double action chimique et méca-
nique, la croûte se modifie peu à peu. 

On s ' imagine facilement ce que pouvaient être la puissance de cristallisation 
et celle de dégradation dans l'océan primordial formé de ces pluies brûlantes , 
riches en principes actifs de toutes sortes. Les sels de soude et de potasse, les 
f luorures et les chlorures alcalins, les carbonates et les sulfates en paraissent les 
éléments prédominants . Ces sels divers étaient alors en si grande abondance 
dans les premiers océans qu'ils auraient pu, au dire des géologues, former autour 
de la première écorce solidifiée une enveloppe d 'une centaine de mètres d'épais-
seur . 

Partout où les forces internes ont laissé les premiers massifs solidifiés, ces 
matières dissoutes dans les eaux pour ron t se déposer régulièrement et former 
des dépôts alignés en couches horizontales; sédiments qui, dans la suite et par 
un mécanisme analogue, donneron t naissance aux stratifications reconnues dans 
l 'ensemble des périodes géologiques . 

Ici finit le rôle de l 'As t ronomie; cette science merveilleuse va céder la place 
dans la description des phénomènes de la vie planétaire à une science nouvelle, 
née d'hier à peine : la Géologie. 

C'est elle qui va nous retracer le passé de la Terre, depuis le jour où une 
croûte s 'est formée à sa surface et a isolé en g rande partie le noyau interne de 
l 'enveloppe a tmosphér ique . 

Partout où l 'on creuse des puits, par tout où l 'on exploite des carrières à ciel 
ouvert , par tout où l'on a fouillé les entrailles du sol, on peut remarquer un double 
phénomène bien évident. Tantôt , après avoir enlevé la terre végétale superficielle, 
on rencontre des roches compactes qu ' on doit entamer à la mine. La cassure des 



Après ces notions sommaires indispensables, nous comprendrons mieux les 
changements dont la croûte terrestre va devenir le théâtre. 

Transpor tons -nous donc sur la Terre d 'alors, revenons de quelques millions 
d a n n e e s en arrière et supposons que nos o rgan i smes puissent résister à la pres-
sion formidable de l 'a tmosphère . 

Quel étrange tableau! 

Une chaleur intense, étouffante, nous pénèt re . Les vents violents qui régnent 
en maîtres dans cet air saturé de vapeurs lourdes , de sels de tou tes sorte&s, ne 
nous apportent aucune fraîcheur. Les roulements du tonner re qui g ronde sans cesse 
n 'on t pas d 'écho; l'îlot sur lequel nous s o m m e s descendus ne nous offre aucune 
sécurité. Aussi loin que le regard peut s ' é tendre , dans ce jour tamisé, c'est la 

blocs résultants présente des surfaces 
br i l lantes , cristallines. Ces roches 
son t dues à la solidification des ma-
tières liquéfiées provenant du noyau 
central ; on les appelle aussi éruptives 
pour bien préciser leur provenance : 
tels sont les grani ts , les porphyres , 
les basaltes, etc. 

Tan tô t la roche que l'on rencontre 
est formée de couches superposées 
( s t ra tes ) , le plus souvent faciles à 
en tamer à la pioche. Ces stratifica-
t ions . très visibles dans toutes les 
carrières, se sont formées grâce à un 
mécanisme don t nous avons déjà dit 
que lques mots . 

Avez-vous remarqué l 'aspect boueux 
et t rouble des eaux charriées par les 
t o r r e n t s après les grandes pluies? 
Recueillez cette eau dans un large 

• flacon et laissez-la reposer . Au bout 
de quelques jours , l 'eau devenue lim-
pide déposera une couche abondan te 
de l imon et de sable. 

Cette simple expérience vous m o n t r e 
comment se sont opérées les stratifications régul ières des terrains. 

En tombant , les eaux, nous l 'avons déjà constaté , ont désagrégé les roches cris-
tallines, elles ont entraîné avec elles ces débris arrachés peu à peu, ces sédiments 
pour employer le te rme précis, et les ont déposés dans le fond des lacs et des 
vallées. C'est ainsi que des couches se sont formées peu à peu. donnant naissance 
a ce que les geologues ont appelé les roches sédimentaires. 

L E R O C H E R D ' A I G U I L L E , P R È S D U P U Y 

( T y p e d e r o c h e basa l t ique . ) 

mer à perte de vue. Montons dans une 
barque, nous serons plus à l 'aise pour 
explorer notre planète. 

Quelle lumière bizarre ! Ce n 'est ni 
le jour ni la nuit . Au-dessus de nos 
têtes, en effet, les nuages semblent 
s'éclairer d 'une lueur blafarde. On la 
dirait causée par une pâle luminosité res-
semblant vaguementà celles qu 'émet tent 
les nébuleuses ' lointaines. C'est sans 
doute le Soleil des t emps primitifs. Voici 
d'ailleurs une éclaircie dans la couche 
nuageuse, nous pourrons mieux nous L E S P R E M I È R E S T E R R E S É M E R G É E S 

rendre compte . (Pé r iode S i l u r i e n n e . ) 

Comment reconnaître l 'astre du jour 
dans cette sorte d ' immense fuseau allongé? Seul, le centre brille d 'un certain éclat. 
D'un diamètre double de notre Soleil, ce noyau lumineux se dégrade sur les bords 
en teintes affaiblies aux tons changeants comme les nuages d 'un coucher de soleil. 

Si nous étions t ranspor tés au-dessus de la couche nuageuse, par delà l 'épaisse 

C A R R I È R E A C I E L O U V E R T M O N T R A N T L E S S T R A T I F I C A T I O N S D E S T E R R A I N S S É D I M E N T A I R E S 



LE SOLEIL ALLONGÉ DES TEMPS PRIMAIRES 

atmosphère qui nous enveloppe et nous étreint, nous verrions un Soleil d 'un 
beau bleu électrique. 

Ainsi se présentent à nos yeux les étoiles au commencement de leur vie. 
Puis lentement leur lumière parcourt toutes les nuances de l'arc-en-ciel, et c'est 

dans une couleur rouge sombre qu'elles traînent leur longue agonie. 
Le Soleil des temps primaires, entouré des anneaux météoritiques dont nous 

voyons les restes par la lumière zodiacale, projette lui aussi une vive lumière 
bleue; mais ses rayons, obligés de traverser la couche atmosphérique enveloppant 
la Terre, perdent une partie de leur éclat et i l luminent le paysage d 'une lueur 
rouge d ' incendie. Echevelés, déchiquetés, poussés par des vents violents les 
nuages passent rapides au-dessus de nos têtes. Tantôt leurs contours se f rangent 
d u n e aureole sanglante, tantôt leurs masses noirâtres se détachent en tons vio-
lents et sombres sur un fond écarlate. Le tonnerre gronde, les éclairs si l lonnent 
le ciel. Ou sommes-nous?C 'e s t une vision du Dante que nous avons sous les yeux 

Mais voici la pluie; de larges gout tes tombent avec un bruit assourdissant. Le 
vent les entraîne toutes dans une direction toujours la même, celle de la rotation 
de la Terre ; c'est vraiment le monde jovien tel que nous l 'avons vu dans nos 
telescopes. 

En certains endroits, cette pluie diluvienne semble ne pas toucher la surface 
sur laquelle elle paraît projetée. Voyez plutôt ce nuage de vapeur qui nous dérobe 

la vue. At tendons la fin de l 'averse, nous aurons l 'explication de ce phénomène. 
Vraiment , c 'est un monde étrange que celui sur lequel nous sommes tombés. 

L'air humide est brûlant et l 'eau sur laquelle vogue notre embarcation est si 
chaude qu 'à peine pouvons-nous y t remper la main. La pluie a cessé, et, dans la 
lumière blafarde, crépusculaire, nous apercevons la cause du phénomène bizarre 
que nous ne pouvions expliquer. 

A l 'avant de notre barque se dresse un promontoire rocheux, très bas, presque 
à fleur d 'eau . Au delà s 'étend une terre marécageuse absolument nue ; de toutes 
parts une fumée légère s'élève vers le ciel : c 'est l 'eau qui se vaporise en touchant 
le sol. Ne nous avisons pas d'explorer le rivage, le roc est brûlant . 

ROCHERS DES MOINES DANS LES ILES CHAUSEY 

( T y p e d ' é ro s ion a n c i e n n e . ) 

D'ailleurs, la vague balaye à chaque ins tant cet embryon de continent émer-
geant à peine à la surface des eaux. 

Mais quel est le bouleversement effrayant qui menace de nous engloutir? Les 
îlots que nous touchons oscillent et sont secoués comme une banquise disloquée 
par la tempête . Là-bas, des f lammes ont jailli ; une pluie de cendres s 'abat sur nous, 
la mer se précipite et au milieu de ce Maelstrom gigantesque, notre barque menace 
d'être englout ie . Sauvons-nous, qui t tons ces parages désolés; c'est le t remblement 
de terre dans toute son horreur . 

L'élément solide n'existe pas pour ainsi dire; quant à la mer, secouée sans cesse 
de raz de marée formidables, elle n 'offre pas plus de sécurité. Eloignons-nous, 
mon tons au-dessus de la surface pour mieux contempler l 'aspect de notre planète. 

Nous consta tons maintenant le peu d 'é tendue des terres émergées — une 
grande masse continentale apparaît cependant dans les latitudes boréales. Elle 
occupe l 'emplacement du Canada et du Groenland actuel, se poursuivant au milieu 
de l 'Atlantique Nord jusqu 'à l'Irlande qu'elle rejoint à l'Ecosse, à la Scandinavie 



et au Spitzberg. En 
cer ta insendroi tsdes 
montagnes s'y des-
sinent, qui sont des-
tinées à disparaître 
bientôt par suite 
d 'affaissements suc-
cessifs. 

Quelques îlots 
épars marquent à 
peine les contrées 
qui deviendront la 
Guyane, le Brésil, la 
Bohême, laBretagne 
et le Massif central 
de l 'Auvergne. L'A-
frique et l 'Australie 
ne se dessinent que 
par de rares terres 
émergées , et la mer 
recouvre presque 
tou t l ' hémisphère 
austral du globe. 

Mais le froid tou-
j o u r s à l 'œuvre raf-
fermit sans cesse la 
croûte solidifiée, les 
te r ra ins deviennent 
mo ins brûlants , les 
eaux perdent leur 
chaleur excessive, et 
bientôt la Terre sera 

C H E M I N É E D E S F É E S A S A I N T - G E R V A I S prête à recevoir ses 
(Type d ' é ros ion anc ienne . ) habi tants 

. „ Ce sont ces 
phases nouvelles que la Géologie, aidée de la Paléontologie, va pouvoi r nous retra-
ce. , grâce aux empreintes que la vie a laissées dans la succession des terrains 

Prenez un bloc de pierre arraché aux profondeurs du sol, un examen même 
superficiel sulfit pour vous rendre compte de l 'existence, au milieu du calcaire de 
petites coquilles, restes d 'animaux ensevelis au moment où les dépôts ont eu lieu 

Ce sont ces débris, que l'on nomme fossiles, qui vont nous raconter eux-mêmes 
1 histoire de notre globe. Tous les jours les géologues en découvrent de nouveaux 
depuis 1 Oursin, qu 'on est obligé d'étudier à la loupe, jusqu 'au fameux squelette 
du Diplodocus mesurant 26 mètres de longueur . 

Maintenant que toute la surface du globe ou à peu près a été explorée, on 
peut saisir l 'ensemble des espèces végétales ou animales ayant tour à tour peuplé 
la Terre. 

Mais à chaque instant les eaux torrentielles dégradent les terrains, comblent les 
vallées, rasent les montagnes ; à chaque moment les eaux « mènent le deuil de la 
terre ferme ». 

Jour par jour , année par année, les sédiments se déposent , et entassent au fond 
des mers les débris des an imaux, leurs os, leurs coquilles: la vase, l 'argile, les 
sables, les cailloux roulés s 'entremêlent à ces squelettes d 'an imaux que la 
mort rend à la terre. Les couches sédimentaires amoncelées par les siècles 
deviennent ainsi les cimetières superposés des générat ions qui se sont succédé 
d 'âge en âge. 

Avec une patience et un labeur incessants, les Paléontologistes ont rassemblé 
tous ces matériaux épars. Mais pour se reconnaître dans tous ces ossements fossiles, 
il était nécessaire d 'admet t re une classification des terrains, depuis les plus anciens 
jusqu 'à ceux dont la formation date d'hier. 

Évidemment, comme toute classification, celle que nous allons adopter est 
arbitraire. Cependant elle a l 'avantage d'être universellement acceptée des géologues, 
et c'est la vraie raison qui nous l'a fait choisir. 

L'ensemble des temps géologiques a donc été divisé en quatre grandes époques. 
Chaque époque est elle-même subdivisée en périodes. 
L'époque primaire, par exemple, contient quatre périodes : Permienne, Carbo-

niférienne, Dévonienne et Silurienne. 
Pour l ' intelligence des chapitres suivants nous avons cru bon de dresser un 

tableau général auquel le lecteur pourra se reporter facilement. Ce tableau doit 
être lu de bas en haut, les périodes récentes occupant tou jours les étages plus 
élevés. 

ÉPOQUES PÉRIODES 

I A C T U E L L E . 
4 . Q U A T E R N A I R E j P I . É I S T O C È N E . 

3. T E R T I A I R E 

NÉOGÌNE. 

EOGÈNE. I 

P l iocène . 
Miocène. 

Ol igocène. 
Eocène . 

2. S E C O N D A I R E 
C R É T A C É E . 
J U R A S S I Q U E . 
T R I A S I Q U E . 

1. P R I M A I R E 

P E R M I E N N E . 
1 C A R B O N I F E R I F.NNE. 
1 D É V O N I E N N E . 

S I L U R I E N N E . 



C H A P I T R E V I I 

LES P R E M I E R S Ê T R E S 

D1 
^ E P U I S notre premier voyage sur les mers primordiales, la température s 'est 

relativement abaissée, bien que la chaleur soit encore peu supportable pour 
des organismes comme les nôtres. 

Dans l 'a tmosphère humide, chargée d'acide carbonique, des vapeurs s'élèvent 
encore, comme une buée chaude et opaque, des îlots émergés, des continents qui 
se plissent, des chaînes de montagnes qui naissent et s 'effondrent . 

Des centaines de milliers d 'années ont passé et la chaleur intense fuse encore 
à travers la croûte ter res t re ; c'est elle qui entretient à la surface du globe une 
température constante de serre chaude depuis les pôles jusqu 'à l 'équateur. Les 
saisons ne sont pas nées, et la transit ion brusque du jour et de la nuit , du froid 
et du chaud, n'existe pas encore. 

C'est dans ce milieu admirablement apte à la recevoir que tout à coup la vie se 
manifeste. Quand et comment est-elle née? Grave question que nous étudierons 
plus tard et dont nous demanderons la solution à la Science. 

En at tendant , nous ne pouvons que constater le fait avec les géologues. 
A en croire l'école moniste, la vie est née par hasard au sein des eaux. Cellule 

informe tout d 'abord, l 'être vivant a subi peu à peu des perfectionnements qui 
l 'ont élevé dans la chaîne du monde végétal ou animal. 

De preuves à cette assertion, les monistes n 'en fournissent pas. lis font ce 
qu'ils reprochent à de vulgaires métaphysiciens : ils délaissent la science expéri-
mentale pour s 'appuyer uniquement sur les vues de leur esprit. 

Pour mieux comprendre la description des animaux qui vont peupler la Terre, 
il ne sera peut-être pas inutile de rappeler ici la classification adoptée par les 
zoologistes. Une visite à un Musée d'histoire naturelle vous serait évidemment 
plus profitable, mais à l ' impossible nul n 'est t enu . 

Les espèces d 'animaux actuellement existantes se chiffrent par centaines de 
milliers. Les insectes à eux seuls dépassent 300 000, et si l 'on ajoute aux richesses 



86 LES É N I G M E S D E LA C R É A T I O N 

zoologiques actuelles les populations des anciens âges, populations qui ont laissé 
leurs dépouilles dans des limons convertis en assises de pierres, on arrive à un 
total d'espèces vivantes ou éteintes défiant tous les calculs. 

L'étude individuelle de ces formes accablerait l 'esprit le mieux doué . 
Toutes les espèces doivent donc être rangées par séries suivant des caractères 

c o m m u n s : tel est le but de la classification. 
Deux grands groupes se partagent l 'ensemble des espèces. 
Les animaux à charpente osseuse intérieure représentés sur tout par les os de la 

colonne vertébrale : les vertèbies. 

Ce sont les VERTEBRES qui comprennen t : 
Les M A M M I F E R E S . allaitant leurs petits, comme le Chat, le Lapin, la Chauve-

Souris, etc. ; 
Les O I S E A U X , couverts de p lumes; 
Les R E P T I L E S , respirant dans l'air, comme le Serpent ou la Tor tue ; 
Les P O I S S O N S , qui respirent dans l 'eau; et enfin : 
Les B A T R A C I E N S , Grenouilles, Crapauds, etc., qui respirent soit dans l 'eau, soit 

dans l'air, suivant l 'âge. 
Tous les autres animaux dépourvus d 'os et, par conséquent , de ver tèbres 

prennent le nom d'INVERTÉBRÉS. 
Pour point d'appui de leurs mouvement s ils ont parfois la peau durcie et 

composée de pièces articulées, comme dans l'Écrevisse, par exemple. Ce sont : 
Les A R T I C U L É S , reconnaissables à leur corps divisé t ransversalement par une 

série d'articles comme chez 
Les Insectes (Hannetons), 
Les Arachnides (Araignées), 
Et les Myriapodes (Mille-pattes), qui respirent dans l 'air. 
S'ils respirent dans l'eau, ils prennent le nom de 
Crustacés (Ecrevisses, Langoustes). 
Les Vers aux multiples anneaux complètent cette classe impor tante . 
Puis viennent les M O L L U S Q U E S , qui t i rent leur nom de leur peau molle et 

visqueuse. Tantôt, la tête est couronnée de bras, d 'où le nom de 
Céphalopodes, comme la Poulpe ou la Seiche. 
Tantôt , ils sont protégés par une coquille enroulée en spirale, ce sont les 
Gastéropodes, comme le Limaçon. 
Tantôt enfin, ils sont enfermés dans deux valves, comme l'Huître et la Moule : 

on les appelle 
Acéphales, c'est-à-dire dépourvus de tête . 
Les R A Y O N N É S , si curieux par la disposition rayonnante des organes autour d 'un 

axe ou d'un point central, se divisent en 
Echinodermes, comme l 'Oursin, ou en 
Polypes, comme la Méduse et le Corail. 
Enfin, les P R O T O Z O A I R E S paraissent être le dernier terme de cette longue série 

animale. Ils sont composés d 'une seule cellule et ne sont visibles qu 'au micro-
scope. Voici l 'ensemble de cette classification : 

L E S P R E M I E R S Ê T R E S 8? 

Î M A M M I F È R E S (Chat , chien) 
L O I S E A U X — (Poule, h i rondel le ) 

V E R T E B R E S , R E P T I L E S — (Serpen t , l éza rd . :or tue) 
j P O I S S O N S — (Carpe , angu i l l e i 

B A T R A C I E N S — (Grenou i l l e ) 
/ Insectes ( h a n n e t o n s ) 
V Arachnides (a ra ignée) 

A R T I C U L É S I Myriapodes 1 raille-pattes) 
1 Crustacés (écrevisse) 
V Vers (vers de ter re) 
1 Céphalopodes (poulpe) 

I N V E R T É B R É S M O L L U S Q U E S Gastéropodes ( l imaçon) 
( Acéphales (moule) 

R A Y O N N E S 
( Echinodermes (ours ins ) • 

R A Y O N N E S 
' Polypes (corai l , hvdre ) 

P R O T O Z O A I R E S ( In fuso i r e s ) 

Et maintenant que nous avons une idée plus précise des différentes espèces 
d 'animaux et que nous avons pu les classer par séries, examinons le tableau 
offert par la vie au commencement de l'Ere primaire. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C e ^ s ^ d e s ^ ^ ont laissé 

E M P R E I N T E S D U N G R A P T O L I T H E D U S I L U B I E N Que nous voyons dans les mers siluriennes 
leur ressemble. C'est bien, lui aussi, un crus-

tacé dont la carapace formée d ' anneaux permet à certaines espèces de replier 
leur corps comme les Cloportes. En avant du corps, l 'animal est formé d 'un grand 
bouclier semi-circulaire dont les côtés portent de g ros yeux à facettes où se 
comptent , ajustées l 'une contre l 'autre, 
400 lentilles optiques. Quelle organisa-
tion merveilleuse pour un animal des 
t emps primitifs! On a beau dire que ces 
premiers organismes ont péri victimes 
d 'une chaleur excessive, carbonisés dans 
les roches soumises parfois à des tempé-
ratures vulcaniennes ; si ces crustacés ont 
eu des ancêtres, que sont-ils devenus? Et 
c'est par millions de milliards que ces 
organismes étaient répandus , puisqu 'en 
certains endroits la roche en est pétrie. 
Les Trilobites, ainsi les nomme-t-on, à 

T E R R E S E M E R G E E S 

cause des trois lobes t ransversaux qu'ils P E N D A N T L A P É R I O D E D É V O N I E N N E 



Puis, voici des Bra-
G B A P T O L I T H E S D U S I L U R I E N I N F É R I E U R , . , , . 

(Premiers organismes ayant laisse des t races d a n s tes t e r r a i n s géologiques.) CmOpOCleS, a n i m a U X Dl -

valves ressemblant aux 
huîtres par leur aspect extérieur et qu 'on avait rangés autrefois dans la classe des 
Mollusques: le Spirifer est le type caractéristique de l 'époque dévonienne. 

Des centaines de milliers d 'années ont encore passé sur la Terre. Les végétaux 
qui avaient sûrement précédé les animaux ont envahi le continent ; qui t tons la 
mer pour faire une excursion en terre ferme. 

Quel paysage! Les végétaux à fleurs ne sont pas nés, mais les Cryptogames 
peuplent tous les terrains. 

Nos yeux n 'ont jamais rien vu de semblable, et l ' imagination la plus fertile 

p résen ten t , sont les 
types caractéristiques 
du Silurien. C'est là 
qu'ils ont leur apogée ; 
d 'un seul coup, ils ap-
paraissent dans toute 
la perfection de leur 
type, et leur race va 
s 'éteindre peu à peu, 
si bien qu 'à la fin du 
Primaire, cet animal 
aura complè tement dis-
paru. 

Approchons-nous du 
rivage : là reposent 
d 'autres crustacés de 
deux mètres de long : 
les Ptérygotus, s e m -
blables à nos Homards, 
quoique plus al longés; 
et puis des mollusques 
en telle abondance que 
nous sommes très em-
barrassés pour leur 
donner une classifica-
tion. Il y a là près de 
2 ooo types différents, 
tous disparus à l 'heure 
actuelle, à l 'exception 
d 'un seul : le genre 
Nautile, que nous re-
t rouvons dans la mer 
des Indes. 

Œ I L D ' I N S E C T E 

Les cel lules visibles su r la gra-
vure c o n t i e n n e n t chacune u n e 
lent i l le d o n n a n t u n e image. 

livrée à ses propres ressources ne saurait nous en donner 
une idée. C'est une nature grandiose et bizarre tout à la 
fois, où abondent sur tout les l ignes verticales. 

Des herbes ressemblant à nos fougères arborescentes 
aux t roncs dénudés s 'élancent droites comme d 'énormes 
sapins et portent dans les airs leurs bouquets de larges 
feuilles, à l ' instar de nos plus hauts palmiers. Les 
Lépidodendrons, Lycopodes g igantesques, étalent à t rente 
mètres de hauteur leurs nombreux rameaux terminés 
par d 'énormes intumescences semblables à la fleur du 
chardon. 

D' immenses Sigillaires de t rente mètres de haut 
s'élèvent en colonnes pressées. Tantôt leur forme rap-
pelle un champ d 'asperges fantastiques préparées pour 

un repas de Ti tans; tantôt leurs extré-
mités s ' en t r 'ouvrent comme de gros 
balais de j oncs . On les dirait alors 
plantées çà et là prêtes à nettoyer un 
ciel t rop chargé de nuages sombres et 
livides. 

Des Calamités, sortes de Prêles géantes, 
at teignent quinze mètres de hauteur , et 
les Sphénophylles étalent au milieu des 
forêts leurs f rondes rameuses. 

Seuls, les Cycas aux branches recour-
bées, élégantes et largement découpées, 
v i p n n p n f 1„ A • TERRES ÉMERGÉES 
v i e n n e n t , a v e c l e s Araucarias g é a n t s , P E N D A N T L A P É R I O D E C A R B O M F É R I E N N E 

U N C R U S T A C É D E L A P É R I O D E 

D É V O N I E N N E : L E P T É R Y G O T U S 

( L o n g u e u r : i=,5o.) 

T R I L O B I T E 

( L o n g u e u r : o° , i5 . ) 
A n i m a l des t e m p s pri-

mai res r e s semblan t à 
nos I imules actuelles. 

L I M U L E A C T U E L L E 

O U C R A B E D E S M O L U Q U E S 

( L o n g u e u r : o=,7o.) 
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UN SPIRIFER, BRACHIOPODE DU CARBONIFERE 
AUTRE GENRE DE TRILOBITES DONT L'UN EST ENROULÉ (Une p a r t i e a é té o u v e r t e 

( L o n g u e u r : o",oy.) p o u r m o n t r e r l a n a t o m i e in t é r i eu re . ) 

appor ter une note d 'es thé t ique plus humaine d a n s ce grandiose décor. Sous le couver t 
de ces a rbres herbacés s 'é talent d ' é n o r m e s c h a m p i g n o n s de t ren te mèt res de t ou r . 

PLANTE DE LA FAMILLE DES PÉCOPTÉRIDÉES RESSEMBLANT A NOS FOUGÈRES ARBORESCENTES 
( H a u t e u r : i 3 à 3o mètres . ) 

LES PREMIERS ÊTRES 9 1 

UN LYCOPODE GÉANT, LE LÉPIDODENDRON 

( H a u t e u r : 3o mèt res . ) 

à l 'horizon, n o u s apercevons une nuée 
d ' insectes ailés. Nul ne pourrai t s 'y 
t r o m p e r : ce son t des Libellules; g r andes 
c o m m e nos moue t t e s actuelles, elles 
descendent dans un b ru i s semen t d'ailes 
l a rgement ouver tes . Puis voici des Sau-
terelles géantes , des Araignées, des ani-
maux ressemblan t à nos Scorpions avec 
leurs pinces et leurs dards à venin, des 
Mille-pattes g igan te sques . 

Quelle r ichesse de vie r ègne déjà sur 
la Te r r e ! 

Avant de qui t ter ce j o u r de l 'époque 
pr imaire , r a p p r o c h o n s - n o u s du r ivage ; 
quel c h a n g e m e n t depu is no t re dernière 
vis i te! Des repti les s ' en fu ien t à not re 
approche . Des Batraciens à g rosses têtes 
c o m m e le Protriton d o r m e n t au soleil. 
Un Archégosaure, semblable à un g ros 
lézard, gue t te un Titanophasme dévorant 

Au milieu de clairières t r ans fo rmées 
en f a n g e u x marécages pous sen t de j eunes 
fougères , des nymphéas , des joncs , des 
roseaux, des plantes aquat iques rappe-
lant nos n é n u p h a r s . 

Oui, v ra iment , c 'est un é t range paysage 
que celui que nous avons sous les yeux . 
Sommes -nous sur un m o n d e géan t ou 
sur not re minuscu le planète? Les fleurs 
aux te in tes vives et br i l lantes ne son t 
pas là pour égayer le paysage et fo rmer 
un agréable cont ras te avec cette s o m b r e 
verdure . Le chant des oiseaux ne se fait 
pas encore en t end re . 

Un m o r n e silence enve loppe la Ter re , 
et cependan t l ' a tmosphère lourde et 
h u m i d e est habitée. Voyez p lu tô t : à la 
lueur pâle du Soleil qui m o n t e l en t emen t 

SIGILLAIRE 

( H a u t e u r : 3o mèt res . ) 



TITANOPHASME,ANALOGUE AU PHASME ACTUEL 

(Longueur : o=,25.) PHASME ACTUEL 

CALAMITE 
(Sorte de prèle a t t e ignan t i 5 m è t r e s d e hau t eu r . ) 

une branche. Les eaux se peuplent 
d 'animaux bizarres, les Ostracodermes; 
ces derniers ressemblent tellement à des 
poissons que longtemps les géologues 
les placeront dans leurs vitrines à côté 
de ces hôtes marins . Leur corps allongé 
est recouvert d'écaillés comme les crus-
tacés, et cependant leur colonne verté-
brale rappelle celle du poisson. Dans 
quelle classe]les ranger? On dirait que 
la nature hésite à produire nos espèces 
actuelles. Et cependant tout est merveil-
leusement adapté pour le milieu dans 
lequel vit l 'animal : la fonction qui crée 
l 'organe, la lutte pour la vie, la sélec-
tion naturelle, trois mots inventés par 
Darwin et son école, trois vues de 
l 'esprit que la Science moderne et la 
Paléontologie ruinent peu à peu. Les 
espèces les mieux organisées dispa-
raissent , les animaux des classes les 
plus inférieures traversent toutes les 
périodes géologiques. Le Darwinisme 
est impuissant à expliquer ces faits. 

Et lorsque le Transformisme veut à 
son tour nous expliquer la générat ion 

des êtres, il le fait de toutes pièces par des vues d 'ensemble, sans tenir compte 
des détails, si bien qu 'une formule de l 'évolution est encore à t rouver . 

Ecoutons le regretté Gaudry, l 'émi-
nent professeur de Paléontologie au 
Muséum : 

Pour rester dans la vérité tout entière, 
il faut ajouter que l'état actuel de la 
science ne laisse point percer le mystère 
qui entoure le développement primitif 
des grandes classes du monde animal. 
Nul h o m m e ne sait comment ont été 
formés les premiers individus de Fora-
minifères , de Polypes, de Tri lobites, 
d 'Arachnides, d'Insectes, de Poissons, de 

A R A C H N I D E S D E L A P É R I O D E P R I M A I R E Reptiles. Les fossiles primaires ne nous 

ont fourni aucune preuve positive du 
passage des an imaux d 'une 
classe à ceux d 'une autre 
classe J 'avoue que, lorsque 
j'ai commencé à étudier les 
reptiles du Permien, je m'at-
tendais à leur trouver des 
rapports avec les poissons, 
mais j'ai constaté tout le con-
traire, car ces fossiles se 
montrent aussi différents que 
possible des poissons. 

L E P T É R Y C T H I S , O S T R A C O D E R M E Q U ' O N R A N G E A I T A U T R E F O I S 

De même, nous pouvons D A N S L A C L A S S E D E S P O I S S O N S 

E U G É R É O N , I N S E C T E A I L É 
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constater dès maintenant le caractère subit de l 'apparition des espèces. Ce sont 
les Graptolithes, les Trilobites, et les Céphalopodes, par exemple, qui envahissent 
tout à coup une période. De plus, loin que les éclosions de ces familles nouvelles 
se fassent par des types atrophiés ou de transit ion, elles ont lieu au contraire 
brusquement , par des genres très perfect ionnés et où la taille des individus atteint 
immédiatement son max imum. La faune primaire nous en a donné de nombreux 
exemples qui vont se reproduire avec la même intensité dans toute l 'histoire du 
globe. 

Bref, à mesure que la Paléontologie enregis t re de nouveaux faits, il devient 
évident que l 'œuvre de Lamarck et de Darwin est loin de pouvoir élucider le 
mystère de l 'apparition des espèces. C'est à tel point que les évolut ionnistes 
actuels se demandent s'ils ne faudrait pas plutôt se rallier à l 'hypothèse des muta-
tions de de Vries ou des sauts brusques , théorie qui, d'ailleurs, est le contre-pied 
de la lente t ransformation des espèces végétales et animales. 

Mais, de ce côté, les objections ne sont pas moins nombreuses , et ceux qui ont 
la prétention de faire de la science pure doivent se borner à marquer les coups 
dans un débat qui menace de s 'éterniser. 

T E R R E S É M E R G É E S A LA F I N D E L ' É P O Q U E P R I M A I R E 

( P é r i o d e p e r m i e n n e . ) 

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

LES ÈTRF.S GÉANTS DE L 'ÉPOQUE SECONDAIRE 

W E S T un jour de la période secondaire, il y a des milliers et des milliers d 'années! 
C D' immenses cont inents ont surgi dans toutes les régions de la Terre ; l'écorce, 
sous les actions combinées du refroidissement et du feu central, s'est plissée et a 
donné naissance à de hautes chaînes de montagnes : ce sont les premières assises 
de la terre ferme, c'est l 'ossature dont les grandes lignes persisteront à travers 
les âges. 

Des pluies diluviennes se sont précipitées sur les grands cimes; des cataractes 
sans fin sont descendues en torrents le long des pentes, abattant les forêts, entraî-
nant les herbes géantes, roulant pêle-mêle vers les g rands lacs, vers les océans, 
les t roncs énormes des prêles monst rueuses : Sigillaires, Calamités, Lépidoden-
drons s 'entassent dans les vallées pour former plus tard les gisements de houille 
qui a l imenteront nos puissantes machines. 

Sur ces ruines amoncelées, les l imons se sont déposés, de nouvelles forêts ont 
surgi , moins hautes, moins denses que les précédentes, mais plus diversifiées. 

La Terre marche vers une nouvelle 

phase de vie. 
Et parmi tous les an imaux qui vont 

se disputer les lagunes, les îlots émer-
gés, les forêts et les marécages, des 
reptiles g igantesques deviendront les 
rois de cette nature nouvelle. 

Profitons d ' une accalmie des éléments 
pour visiter notre planète et pour con-
templer des spectacles sur lesquels 
aucun regard humain ne s 'est jamais 
promené. 

Une lueur crépusculaire enveloppe 
encore la Terre. De gros nuages noirs, 
échevelés, s 'enlèvent sur un ciel laiteux, 

Tt'\ 
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constater dès maintenant le caractère subit de l 'apparition des espèces. Ce sont 
les Graptolithes, les Trilobites, et les Céphalopodes, par exemple, qui envahissent 
tout à coup une période. De plus, loin que les éclosions de ces familles nouvelles 
se fassent par des types atrophiés ou de transit ion, elles ont lieu au contraire 
brusquement , par des genres très perfect ionnés et où la taille des individus atteint 
immédiatement son max imum. La faune primaire nous en a donné de nombreux 
exemples qui vont se reproduire avec la même intensité dans toute l 'histoire du 
globe. 

Bref, à mesure que la Paléontologie enregis t re de nouveaux faits, il devient 
évident que l 'œuvre de Lamarck et de Darwin est loin de pouvoir élucider le 
mystère de l 'apparition des espèces. C'est à tel point que les évolut ionnistes 
actuels se demandent s'ils ne faudrait pas plutôt se rallier à l 'hypothèse des muta-
tions de de Vries ou des sauts brusques , théorie qui, d'ailleurs, est le contre-pied 
de la lente t ransformation des espèces végétales et animales. 

Mais, de ce côté, les objections ne sont pas moins nombreuses , et ceux qui ont 
la prétention de faire de la science pure doivent se borner à marquer les coups 
dans un débat qui menace de s 'éterniser. 

T E R R E S É M E R G É E S A LA F I N D E L ' É P O Q U E P R I M A I R E 

( P é r i o d e p e r m i e n n e . ) 

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

LES ÈTRF.S GÉANTS DE L 'ÉPOQUE SECONDAIRE 

W E S T un jour de la période secondaire, il y a des milliers et des milliers d 'années! 
C D' immenses cont inents ont surgi dans toutes les régions de la Terre ; l'écorce, 
sous les actions combinées du refroidissement et du feu central, s'est plissée et a 
donné naissance à de hautes chaînes de montagnes : ce sont les premières assises 
de la terre ferme, c'est l 'ossature dont les grandes lignes persisteront à travers 
les âges. 

Des pluies diluviennes se sont précipitées sur les grands cimes; des cataractes 
sans fin sont descendues en torrents le long des pentes, abattant les forêts, entraî-
nant les herbes géantes, roulant pêle-mêle vers les g rands lacs, vers les océans, 
les t roncs énormes des prêles monst rueuses : Sigillaires, Calamités, Lèpidoden-
drons s 'entassent dans les vallées pour former plus tard les gisements de houille 
qui a l imenteront nos puissantes machines. 

Sur ces ruines amoncelées, les l imons se sont déposés, de nouvelles forêts ont 
surgi , moins hautes, moins denses que les précédentes, mais plus diversifiées. 

La Terre marche vers une nouvelle 

phase de vie. 
Et parmi tous les an imaux qui vont 

se disputer les lagunes, les îlots émer-
gés, les forêts et les marécages, des 
reptiles g igantesques deviendront les 
rois de cette nature nouvelle. 

Profitons d ' une accalmie des éléments 
pour visiter notre planète et pour con-
templer des spectacles sur lesquels 
aucun regard humain ne s 'est jamais 
promené. 

Une lueur crépusculaire enveloppe 
encore la Terre. De gros nuages noirs, 
échevelés, s 'enlèvent sur un ciel laiteux, 
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mais là-bas, à l 'ho-
rizon, l ' a tmosphère 
paraît plus dégagée. 
Est-ce l 'approche de 
la nuit? Non ! 

Une large tache 
lumineuse a surgi, 
qui grandi t à vue 

S Q U E L E T T E DU B R O N T O S A U R E d 'œi l . Comment re-

connaître le Soleil 
dans cet astre bizarre, d'un rouge de sang? Ses extrémités allongées rappellent 
encore l'aspect de fuseau que nous lui connaissions, le fuseau qui compte le Temps 
et que dévident les Parques depuis la naissance du m o n d e . 

De ses rayons, il enveloppe la Terre et entret ient à sa surface une chaleur humide 
comme celle de nos régions tropicales. Il ne pleut pas et cependant nos vêtements 
sont moites et imprégnés d'eau. L'air que nous respirons est é tonnamment vivi-
fiant; nous nous sentons renaître au milieu de cette asmosphère où l 'oxygène est 
versé à profusion. 

Tel est le secret qui explique les étranges p h é n o m è n e s de cette jeunesse du 
monde : dans cet air trop riche, la cellule vivante se développe et se nourri t avec 
une effrayante intensité. 

Maintenant le Soleil est complètement levé. Il éclaire la Terre de sa large surface 
lumineuse, et voilà que nous avons devant nous u n paysage grandiose et bizarre 
tout à la fois. A côté des gigantesques fougères de la période précédente se 
balancent de superbes conifères. Il n'y a pas encore d 'arbres à saisons, car les 
saisons elles-mêmes n'existent guère. Dans l 'épais fouillis de verdure, lés l ignes 
verticales dominent toujours. 

Comment pénétrer au milieu de cette luxuriante végé ta t ion , dans 
cette forêt vierge de cauchemar? Rassurons-nous, ces t roncs géants 
n 'ont encore aucune consistance: ce sont de hautes herbes et rien 
de plus 

Mais, là-bas, dans cette clairière où les flaques d'eau 
renvoient la lumière du soleil levant, les j eunes fou-
gères ont tremblé, les joncs s'écartent, les nymphéas 
s 'agitent. 

Quelle population habite ces fangeux 
marécages? Approchons-nous doucement 
et observons. Du milieu des roseaux émerge 
un cou flexible, long 
de cinq ou six mètres: 
la gueule, largement 
ouverte, s 'apprête à 
cueillir cette sorte de 

nénuphar aux feuilles S Q U E L E T T E R E C O N S T I T U É D E L ' I G U A N O D O N 
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gigantesques . On dirait un énorme boa rampant dans la vase Mais non, le 
cou est attaché à un corps é n o r m e ; de fortes saillies marquen t la colonne ver-
tébrale. Le mons t re est maintenant hors de l ' eau; c'est à peine s'il peut remuer 
son corps puissant, long de 26 mètres ; ses larges pattes couvrent un espace 
d 'un mètre carré. 

Oh! l 'énorme et la difforme bête! Imaginez une masse de plus de vingt tonnes , 
à l 'allure lourde et pesante, « emmanchée d 'un long cou » , terminée par une 

L E T R I C E R A T O P S , S A U R I E N M E S U R A N T U N E D O U Z A I N E D E M È T R E S D E L O N G U E U R 

( T o u t s o n c o r p s é t a i t r e v ê t u d ' u n e p u i s s a n t e a r m u r e . ) 

queue d'égales dimensions, une sorte de serpent fabuleux attaché à un corps 
d 'éléphant g igantesque . 

C'est un Diplodocus! 
Autour du mons t re s 'ébattent quanti té d 'êtres de la même espèce, sortes de 

reptiles que les savants ont qualifiés de Dinosauriens, c'est-à-dire lézards terr ibles, 
tous remarquables par leur grandeur et leurs formes irréelles. 

C'est 1 'Atlantosaure, avec sa taille de 35 mèt res ; le Brontosaure, analogue au 
Diplodocus, mais aux formes plus t rapues ; Y Iguanodon, le Diclonius et le Thespe-
sius, dont l 'allure bipède rappelle celle de l 'oiseau. Leurs membres antérieurs sont 
peu développés, et leur tête, vue de profil, rappelle celle d 'une oie g igantesque 
avec son bec allongé. 

LES ÉNIGMES DE LA CRÉATION ^ 



L E S T É G O S A U R E , A N I M A L M E S U R A N T 1 0 M È T R E S D E L O N G U E U R 

Terrifiants, ces animaux fantastiques le sont en effet par leurs colossales dimen-
sions et leur laideur, mais ils ne sont d'ailleurs ni féroces ni dangereux. 

Examinez plutôt cet énorme Diplodocus et ce Brontosaure vivant côte à côte. 
A chaque instant leur cou s 'al longe et plonge au fond des eaux ou dans les 

grandes herbes, à la recherche des plantes charnues et tendres. Car il faut nourrir 
cê  corps puissant, et leurs mâchoires t rop petites les obligent à manger sans 
trêve. Ce sont de gigantesques herbivores broutant sans cesse. 

Huit cents livres d 'herbe fraîche suffiront à peine pour les empêcher chaque jour 
de périr d ' inanit ion. Pour eux, comme pour le Juif de la légende, le repos n'existe 
pas ; il faut toujours mâcher et avaler sous peine de mour i r . Et leurs t roupeaux 
sont poussés en avant par d 'autres t roupeaux venus pareillement pour apaiser une 
faim en rapport avec leurs proport ions g igantesques . 

Ce sont d 'abord des Triceratops. Leur corps, pour être moins volumineux que 
celui des Brontosaures, atteint encore une douzaine de mètres. On dirait un animal 
paré pour la bataille; sa tête semble recouverte d 'un casque comme les guerr iers 
d 'autrefois; sur son crâne v iennent s ' implanter trois cornes, une sur le f ront et 
deux en arrière; une sorte de crête osseuse protège l 'encolure; tout le corps est 
cuirassé par des épines ou de fortes plaques cornées. 

Mais quel est ce monst re bipède qui avance lentement , à la façon d 'un ours 
faisant le beau? Voyez cette tête au museau pointu, ce corps recouvert d ' une 
cotte de mailles aux reflets d 'acier; sur le dos, court une double rangée de solides 
écailles, larges comme des ailes, t ranchantes comme une faux. Ces appendices 
hauts de trois pieds donnent à l 'animal un aspect fantastique. Edgar Poë, avec son 
imagination en délire, n'a rien t rouvé de semblable ni de plus horrible, et nous 

n 'avons pas tou t vu. Sa 

comme un bras. Tout cet • W V ' ^ j j j j ^ ' V 

t ient au Stégosaure. Tous • ' ^ ^ ' ' 
ces t roupeaux vivent en 
bonne intelligence et 
n ' o n t q u ' u n d é s i r , manger C É R A T O S A U R E D É P E Ç A N T U N E P R O I E 

, L un des p l u s t e r r ib l e s c a r n a s s i e r s d e la pé r i ode j u r a s s ique , 
cette végétation luxu- ( L o n g u e u r . : 6 mètres . ) 

riante, dépouiller la pla-
nète de cette parure de verdure qui menace de tout envahir . Jour et nuit ils 
dévorent, rasant tout sur leur passage, abattant les t roncs des frêles Calamités, des 
Prêles géantes, des grandes Sigillaires, s 'ouvrant une véritable route au milieu des 
immenses forêts, puis cherchant avec avidité les g rands lacs, les marécages boueux 
où leur corps, soutenu par l 'élément liquide, s 'allonge paresseusement , tandis que 

L E P T É R O D A C T Y L E , Q U I M E S U R A I T , L E S A I L E S D É P L O Y É E S , 8 M È T R E S D ' E N V E R G U R E 



B É L E M N I T E R E S T A U R É E , ANIMAL ANALOGUE A NOS P O U L P E S 

L E S É N I G M E S D E LA C R É A T I O N 

leurs mâchoires travaillent sans cesse, mangen t t ou jou r s sans trêve ni repos. 
Mais, au moment où tout est calme, où des centaines d ' an imaux sont là é tendus 

sous ce chaud soleil des t ropiques , la 
forêt s 'est agitée de nouveau, les hautes 
fougères ont secoué leurs bouque ts de 
palmes, les t iges droites des Sigillaires 
se sont inclinées : nouvelle invasion 
d'affreuses bêtes apocalyptiques, hôtes 
des grands bois . Mais ceux-là appor tent 
avec eux la g u e r r e et le carnage. 

Voyez plutôt cette horde pressée de 
Cératosaures et de Lœlaps: ce sont des 
carnivores en quê te de chair fraîche. 
Ceux-là just i f ient bien cette fois leur ti tre 
de lézards terr ibles . Du lézard, ils n 'on t 
d'ailleurs que la tête et le milieu du 
corps. Ils s ' avancent en courant , droits 
sur leurs pat tes de derrière que ter-

minent des griffes pointues et acérées. Leur gueule en t r ' ouver te et for tement mus-
clée est armée de dents formidables, un éperon osseux t e rmine leur museau . 

T E R R E S ÉMERGÉES 

VERS LE M I L I E U DE L 'ÉPOQUE SECONDAIRE 

( F i n d e la p é r i o d e j u r a s s i q u e . ) 

L E S Ê T R E S G É A N T S D E L ' É P O Q U E S E C O N D A I R E I 0 3 

Déjà ils se sont élancés sur le paisible 
t roupeau des Brontosaures et des Diplodocus 
sans défense. D 'un seul mouvemen t de 
leur mâchoire puissante, ils ont écrasé le 
crâne étroit de leurs adversaires. La curée 
va commencer . De leurs griffes d'aigles et 
de leur corne t ranchante , ils ouvrent les 
entrailles de leur proie et s 'apprêtent pour 
ce lugubre festin. 

Mais Tricératops et Stégosaures, un mo-
ment surpr is et hébétés, se sont précipités 
sur les féroces carnassiers, et, cette fois, 
Lœlaps et Cératosaures auront affaire à gibier 
m o i n s pat ient . La lutte recommence avec 
les Stégosaures, et c 'est un spectacle mer-
veilleux en vérité que de voir ces géants, 
pesant chacun plus de dix tonnes (soit dix 
mille k i logrammes) , se précipiter l 'un 
contre l 'autre dans un combat sans merci. 

A nouveau les Tricèratops en furie 
sonnen t la charge ; ils accourent de toutes 
parts , leurs cornes déchirent la chair de 
leurs ennemis moins protégés . D ' immenses 
gueules s ' en t r 'ouvren t et se referment avec fracas, des os se broyent , des membres 
se brisent , d ' énormes masses roulent enlacées dans la boue qui jaillit sous ce 
choc i m p é t u e u x ; et , dans cette mêlée t i tanesque, tous les adversaires se con-
fonden t bientôt en une masse informe de chairs pantelantes, de torrents de sang, 
de ventres ouverts , d'entrailles déchirées, de muscles broyés, d ' intestins déroulés. 

La fin de la bataille, c 'est la mort des plus faibles, et la lutte ne finira que par 
l 'épuisement des combat tan ts . 

Peu à peu le carnage se circonscrit , et, aussi loin que la vue peut s 'é tendre, 
c 'est une jonchée de cadavres, infect charnier où les carnassiers survivants vien-
dront pendant des jours entiers assouvir leur faim, j u s q u ' a u ' m o m e n t où les chairs 
décomposées les pousseront vers d 'autres combats et de nouvelles tueries. 

Des cris rauques se font en tendre ; d 'où viennent-i ls? La forêt est calme, les 
rares survivants paraissent épuisés ou s 'acharnent sur l 'amoncel lement des victimes ; 
la lumière semble faiblir, un nuage sombre s 'avance vers nous, et bientôt un véri-
table tourbillon se produit sur nos têtes. 11 est formé de créatures ailées guet tant 
sans doute le momen t propice pour prendre part à ce lugubre festin. 

Chauves-souris ou oiseaux? Nous ne savons. Elles ont des mâchoires de croco-
diles aussi longues que leur corps ; leurs ailes géantes de 8 mètres d 'envergure 
produisent un brui t assourdissant . Ce sont des Ptérosauriens, Ptérodactyles et Pté-
ronodons qui, semblables à d ' immenses aéroplanes, décrivent dans les airs les 
courbes les plus gracieuses. 

L ' E N C O R N E T , SORTE DE CALMAR A C T U E L , 

ANALOGUE A L ' A N C I E N N E BÉLEMNITE 



Déjà, de place en place, ils s ' aba t ten t , avides, sur la m o n t a g n e de chairs san-
glantes . 

Laissons tous ces mons t r e s à leur horr ible besogne , é lo ignons -nous de cet 
é t range cimetière. Bientôt la na tu re enfouira p o u r des mil l ions d ' années ces sque-
let tes d ' an imaux . 

Profi tons de la fin de la journée pour jeter un coup d 'œi l sur les ê t res qui 

peuplen t les mers . De nouvel les 
su rpr i ses et de nouveaux types 
n o u s a t t enden t . 

Sur le rivage un Labyrintho-
donte sor t la tête hors de l 'eau 
et, à en j u g e r par ce que n o u s 
en voyons , c 'est un batracien 
éno rme , sor te de grenoui l le fan-
tas t ique sortie de l ' e n f e r du 
Dante . La tête seule mesu re cinq 
pieds de l o n g u e u r . 

Dans les eaux nagen t cette fois 
de véri tables po i s sons , et les 
Ostracodermes cuirassés son t de 
mo ins en mo ins n o m b r e u x . Des 
Poulpes de tou te s g r a n d e u r s 
envahissent les océans . Ils son t 
te l lement n o m b r e u x en certains 
endroi ts que les dépô ts mar ins 
nous ont laissé leurs rostres par 
mill ions d 'exempla i res supe r -
posés . Leurs pr incipaux repré-
sentan ts son t les Bélemnites. 

Les Ammonites, aux coquilles 
enroulées ressemblan t de loin à 
d ' é n o r m e s l imaçons de cinq pieds 
de hauteur , se laissent empor t e r 
sur l 'é lément l iquide au g r é des 
vents . 

Faisons c o m m e elles, repre-
n o n s no t re ba rque pour voir de 

plus près la gen t aquatique de ces t e m p s éloignés. 
Quel est là-bas cet archipel m o u v a n t aux t ons changean t s , aux couleurs variées? 
Approchons -nous . De véritables f leurs vivantes étalent au soleil leur calice sans 

corolle. Large c o m m e le berceau d 'un enfant , ce calice, où les sépales son t r em-
placés par de m o n s t r u e u x tentacules , g u e t t e sa proie et se re ferme sur elle. At tachés 
aux fonds marins par une t ige l o n g u e et flexible, ces lys carnivores vivent en colo-
nies pressées : ce sont des Encrines. A v a n ç o n s p r u d e m m e n t dans cette nouvel le 

UNE E N C R I N E , É C H I N O D E R M E C A R N I V O R E , F I X É E A U X 

F O N D S MARINS E T QUI A T T E I G N A I T l 5 M È T R E S DE 

L O N G U E U R 



mer des Sargasses. D'ailleurs, de toutes par ts , la lame vient se briser sur des îlots 
bas et circulaires, récifs sous-marins construi ts par les polypiers. 

Partout ces Zoophytes, comme on les appelait autrefois, sont à l 'œuvre . Ils édi-
fient des terres sur toute la surface du Globe, depuis les mers de l 'équateur jus-
qu 'aux rivages de l 'Océan glacial. Ils ne qui t teront les hautes latitudes qu 'au 
m o m e n t où une atmosphère purifiée et un Soleil plus condensé doteront la Terre 
du phénomène des saisons, et ce fait ne se produira qu 'à la fin de l 'époque secon-
daire. 

Mais là, sous nos yeux, la vague paraît plus écumante , la surface liquide est 
secouée d 'un remous extraordinaire. Quel être nage encore dans ces eaux? Poulpe, 
poisson ou tor tue? Le voici: Une tête de lézard terminée par un mufle de dauphin ; 
un cou trop grand, un corps t rapu , une queue petite et disproport ionnée en font 
un animal difforme et hideux. Ses yeux à facettes, protégés par des plaques 
osseuses, g ros comme la tête d 'un homme, possèdent un pouvoir prodigieux 
pour fasciner sa proie. Sa gueule ne contient pas moins de deux cents dents qui 
broient les plus dures substances. Sa nourr i ture est là à sa portée : c'est le poisson 
qui passe; ce sont les sauriens qui vivent dans les mêmes eaux ; ce sont ses COU-

S Q U E L E T T E F O S S I L E D ' I C H T Y O S A U R E 

génères moins forts que lui. De ses repas, il ne reste r i en : tout lui est bon , aussi 
bien les os que la chair. Moitié poisson, moitié reptile, les savants lui ont donné 
le nom d 'Ichtyosaure. C'est en tout cas un carnassier terr ible ; voyez-le en ce 
momen t à la poursui te de son ennemi le Plésiosaure, celui qui représente la race 
élégante de l 'époque. 

Quel é t range monst re encore que ce saur ien! Ne dirait-on pas un serpent passé 
au travers du corps d 'une g igan tesque tor tue dont la peau recouvrirait la carapace? 
11 tient du lézard par son corps, du cygne par son cou long et flexible, du phoque 
par ses rames natatoires, du crocodile par sa mâchoire armée de dents longues et 
pointues . 

Plus loin, cet animal que vous apercevez est le Téléosaure, qui nous rappelle les 
Gavials des Indes ; mais c'est un crocodile-poisson de 20 mèt res de long. Là-
bas sur la crête écumante des vagues se déroule 1 eMosasaure, semblable aux anciens 
serpents de mer des légendes. 

Comme l'air, comme la terre, la mer fourmille véritablement d 'êtres mons t rueux ; 
et sur l 'é lément liquide aussi bien que sur la terre ferme, c'est la lutte pour la vie, la 
guerre acharnée de race à race, d 'espèce à espèce, entre tous ces monst res dont 
la difformité ne le cède en rien aux types terrestres . Et dans ce combat sans merci, 
ce sont les êtres les moins armés pour la défense qui traverseront tous les âges, 



toutes les périodes géologiques; les mieux outillés pour le combat , les plus forts 
succomberont bientôt . 0 Darwin! 0 Lamarck! que n 'êtes-vous là pour comprendre 
combien la nature se moque de vos théories! Cette nature que votre esprit a 
voulu plier aux exigences de ses étroites conceptions, ne vous démontre-t-elle pas 
tous les jours qu'il suffit d 'un microbe pour tuer l 'être le mieux organisé? Et puis, 
l 'organisation de l'être « supérieur », la centralisation à outrance, est-elle vraiment 
synonyme de perfection? 

A mesure que vieillit la Terre, les organismes dépérissent ou se compliquent , 
mais l 'intelligence s 'affirme, puisque l 'homme, d 'après vous, est le dernier stade 
de l'échelle animale. Comment expliquerez-vous alors cette dualité opposée, cette 
antinomie, cette loi donnant deux résultats contraires? Si l 'Intelligence était Matière, 
toutes les deux devraient gravir les mêmes échelons Et cependant l 'une mon te , 
tandis que l 'autre descend 

Et maintenant , le Soleil de son fuseau allongé atteint l 'horizon, le jour a baissé, 
une lumière rouge sanglante se répand sur les eaux, enveloppe les g rands bois, 
pénètre cette nature fantastique. De lourdes vapeurs s 'élèvent de la terre et s 'illu-
minent de feux rougeâtres. On croirait qu 'un vaste incendie s 'al lume de toutes 
parts . 

Derrière nous s 'étend une vaste plaine bornée jusqu 'aux contreforts d ' une mon-
tagne qui se découpe en tons violents sur l 'horizon empourpré . 

A notre droite un volcan avec son panache de fumée nous indique que déjà les 

MOSASAURES ET LCELAPS 

(Les Mosasau res avec l eu r l o n g u e q u e u e a t t e i g n a i e n t j u squ ' à iô mè t r e s d e l o n g u e u r . ) 



convuls ions de la c roûte te r res t re ont remanié l ' i m m e n s e con t inen t qui nous a 

donné notre asile m o m e n t a n é . 
Des nuages livides aux t o n s cuivrés , bo rdés de cou leurs écarlates, passen t au-

dessus de nos tê tes . Leurs volutes s 'abaissent peu à peu , et, de leurs lambeaux 
déchiquetés , ils effleurent le s o m m e t des g r a n d s a rb res . Puis le ciel revêt des 
te in tes s o m b r e s : l 'orage est i m m i n e n t . La nui t , qui ne sera j amais complète, v ient 
l en t emen t c o m m e dans les rég ions boréales ; les feux s ' é te ignen t peu à peu , la t e m -
péra ture devient plus suppor t ab l e ; la br ise s 'élève, le vent souffle de la mer et 
n o u s pousse vers la côte. De larges gout tes d 'eau c o m m e n c e n t à t o m b e r . Bientôt 
ce sera u n e pluie torrent iel le , un véritable déluge, au milieu de cette nuit qu ' i l lumi-
n e r o n t seuls les éclairs. 

Re t i r ons -nous ; cette na ture inhospi ta l ière ne saurait n o u s prêter un abri . 
Dans ce décha înement des é léments , au milieu de cette na ture en furie, pas un 

être h u m a i n ne sera là pour en t end re le brui t des vagues se h e u r t a n t con t re les 
grèves , les rou l emen t s formidables du t o n n e r r e et le m u g i s s e m e n t de la t e m p ê t e . 
Pe r sonne pour jouir de ces g rand ioses spectacles, admirer ces décors féer iques qui 
j amais ne se r ep résen te ron t dans les âges su ivants . 

A la fin de cette époque secondaire , la Ter re aura bien vieilli. Les m o n s t r e s 
é n o r m e s , les g r a n d e s forêts a u r o n t peu à peu d isparu . Aux g r a n d s lézards hér issés 
de dards , aux d r a g o n s redoutables , aux saur iens volants , succéderont de tou t 
peti ts mammi fè r e s . Déjà nos insectes 
son t nés : Sauterelles, Blattes, Perce-
Oreilles, Criquets, Termites, Charançons, 
Buprestes, Lampyres, Gyrins, Hydrophiles; 
tou te cette popula t ion minuscu le envahi t 
la t e r re et les eaux. D'où sortent- i ls? Qui 
leur a appr is à cons t ru i re leurs nids , à 
nour r i r u n e p rogén i tu re que bien souven t 
les pa ren t s ne conna i s sen t pas? Qui en-
se igna à YAmmophile hérissée les secrets 
d ' u n e ana tomie si compl iquée qu 'e l le 
parviendra en neuf coups d 'aigui l lon à 
paralyser une chenille pour l 'offrir , chair 
vivante et m o r t e à la fois, à sa larve 

naissante ? 
Les mys tè re s de l ' inst inct qui n 'a pas 

varié depuis ces époques lointa ines déconcer ten t le t r a n s f o r m é e le p lus c o n v a m c u . 

' Des mil l ions d ' années p a s s e r o n i avan t q u ' u n e Intel l igence a n i m a n t u n corps 
puisse apprécier les beau tés de cette na tu re qui reflète j u s q u e dans se morndre 
détails un plan mervei l leux, t o u j o u r s adapté au b u t u n e Intel l ,gence créa r ce^ an 
cesse en œ u v r e , u n e pensée qui d o m i n e nos misérab les c o n c e v o n s de t o u t e la 
dis tance qui sépare l 'Infini de l 'être l imité. 

T E R R E S É M E R G É E S 

A LA FIN D E L ' É P O Q U E S E C O N D A I R E 

( P é r i o d e c r é t a c é e . ) 



C H A P I T R E I X 

LES AGES RÉCENTS 

» R R Ê T O N S - N O U S au milieu de notre voyage à travers les t emps qui ont marqué 
A le développement de la vie et je tons un regard d 'ensemble sur les espèces 
qui ont peuplé le Globe terrestre . 

La flore commencée sur les îlots à peine émergés a tout d 'abord été rudimen-
taire. Dans un milieu que se disputaient tour à tour les mers et les continents sont 
nées les plantes les plus simples. Champignons , Algues , Mousses ont primitive-
ment couvert les lagunes, les rivages et les fonds mar ins . 

Au Silurien toute une faune déjà diversifiée apparaît subi tement : Protozoaires, 
Echinodermes, Polypiers, Mollusques de toutes sortes, des Crustacés même 
envahissent les eaux tièdes. 

Le Dévonien marque le premier épanouissement des vertébrés avec les curieux 
poissons que nous avons décrits. Déjà les plantes s 'organisent sur des terrains peu 
stables. 

Pendant la période carboniférienne, les continents sont soudain envahis par 
une luxuriante végétation. Les insectes 
abondent dans les grandes forêts, les 
amphibies apparaissent, et la période 
permienne marque la naissance des pre-
miers reptiles, ceux qui vont régner en 
maîtres durant toute l 'époque secon-
daire. 

Reptiles marins , reptiles terrestres , 
reptiles volants se disputent , en effet, 
l 'empire de notre planète, depuis le Trias 
jusqu 'au Crétacé. 

Mais l 'apparition des saisons dès la 
fin du Jurassique annonce déjà la mor t 
des animaux à sang froid. 

LA T E R R E 
AU COMMENCEMENT DE L ' É P O Q U E T E R T I A I R E 

( P é r i o d e E o g c n e . ) 



P A L E O T H É R I U M , M A M M I F È R E D E L ' É O C È N E 

( H a u t e u r : t mètre . ) 

Les grands sauriens vont disparaître, 
remplacés par les oiseaux et par les 
mammifères à sang chaud, dont le déve-
loppement avait été jusqu' ici comme 
frappé d 'arrêt . 

Cette faune nouvelle, t rès rapprochée 
de la nôtre par différents types , sera 
favorisée par l 'extension très importante 
des cont inents . L'Europe, en particulier, 
formée d'îlots plus ou moins é tendus, 

. . . va se dessiner peu à peu. En France, la 

période tertiaire donnera à notre terri toire l 'aspect que nous lui connaissons actuel-
lement . 

Pendant l'Eocène, les terres de notre cont inent sont envahies par une végétation 
nouvelle; une flore tropicale ressem-
blant à la nôtre se mêle aux Palmiers, 
aux Fougères et aux Séquoias géants de 
la période précédente. 

Les arbres à feuilles caduques relégués 
sur les hauts sommets descendent dans 
les plaines et deviennent partout assez 
abondants pour révéler une saison fraîche 
sinon froide. Sur les bords des g rands 
lacs poussent les Figuiers, les Lauriers, 
les Camphriers, les Canneliers. Tout cet 
ensemble, où nous voyons apparaître les 
Chênes, les Acacias et les Érables, ne se 
retrouve plus actuellement que dans les contrées plus rapprochées de l 'équateur . 

Peu à peu les graminées envahissent les plaines où les fleuves ont roulé d ' abon-
dants l imons. Ces gras pâturages, qui a l ternent avec les épaisses forêts, sont prêts 

à recevoir de nouveaux hôtes. Ce sont 
des Oréodons, sorte de porcs ruminants 
qui errent en t roupes nombreuses sur 
les bords des grands lacs; des Paléothé-
riums, au corps de cheval, à la tête de 
tapir ; des Xiphodons, élancés comme nos 
gazelles. 

Les Antilopes, les Girafes, les Hippa-
rions vivaient en t roupeaux innombrables 
au milieu des savanes d 'une exubérante 
végétat ion. 

Les sauriens ne sont plus représentés 
L E X I P H O D O N , M A M M I F È R E D E L ' É O C È . N E 1 u e P a r des types dégénérés : les 

A Y A N T L A T A I L L E D ' U N E C H È V R E Gavials, les Crocodiles, les Alligators 

A N O P L O T H É R I U M , M A M M I F È R E D E L ' É O C È N E , 

D E L A T A I L L E D ' U N A N E 

ressemblent à ceux de notre époque. •— 
Par contre, les mammifères a t te ignent ^ ^ ^ È ^ î J / ^ i 

leur plein développement avec des animaux / ."> 
comme le Dinothérium. La hauteur de ce fe 
mons t re n'était pas inférieure à cinq mètres . 
Sa tête seule mesurait plus d 'un mètre et - i ^ » íu¡¡- - w ' 
demi; elle était encore allongée par deux , . ~ ' 
énormes défenses implantées dans sa m â - * 
choire inférieure. Une t rompe puissante - - -
lui permettait d 'arracher et de saisir les . . . 

F L E D I N O C E R A S D E L A P E R I O D E E O C E N E 

végétaux dont il faisait sa nourr i ture. On ( L o n g u e u r : 2-,5o.) 

eût dit un gigantesque éléphant, mais, par 
sa conformation anatomique, il tenait plutôt du Kangourou , du Tapir et du Lament in . 

Puis voici le Brontops et le Mastodonte. Tous deux sont encore comparables 
à d 'énormes éléphants dont le 
type est réprésenté par un spé-
cimen mesuran t plus de cinq 
mètres de longueur sans compter 
les défenses : c 'est l 'Éléphant 
méridional, dont on peut voir le 
squelette au Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris. 

Pendant toute la période ter-
tiaire, les herbivores prennent 
un développement considérable. 
C'est une proie facile et abon-
dante pour les carnassiers qui ne 

L E D I N O T H É R I U M D E L A P É R I O D E M I O C È N E F ; D É F J U G E Z _ E N P A R 

( H a u t e u r : 5 mét rés . ) r J ° r 

cette sorte de t igre g igantesque : 
le Machcerodus. Embusqué dans les hautes herbes qui bordent les marécages, il 
s 'a t taque même aux pachydermes dont il déchire le cuir épais à l'aide de ses 
puissantes canines, longues comme 
des poignards . 

A la même époque vivent des 
Ours redoutables, des Chats sauvages 
énormes , comparables à nos jaguars 
et à nos panthères ; des Loups, des 
Chacals et des Hyènes. 

La classe des Rongeurs est repré-
sentée par des Écureuils, des Lièvres, 
des Chauves-Souris ; celle des Insecti-
vores par des Taupes et des Hérissons. ... . 

De nombreuses espèces de Singes, L E B R 0 N T 0 P S > M A M M 1 F È R E D E L A P É R I O D E M I O C È N E 

qui a t te ignent leur plus grand déve- ( H a u t e u r : 2°,60.) 



L E S E N I G M E S D E LA C R E A T I O N 

loppement au milieu du Tertiaire, parcouraient les forêts de l 'Europe occidentale. 
Sur les bords des grands lacs où s 'ébat tent les crocodiles, pèchent les Ibis, les 

Pélicans, les Flamants et les Marabouts. Les Perroquets et les Couroucous peuplent 
les forêts profondes. De grands oiseaux comme le Gastoruis rappellent encore les 
types du Secondaire, mais leurs espèces se font de plus en plus rares. 

Les mammifères régnent en maîtres sur les océans : ce sont des Dauphins et des 
Cétacés. 

Partout la vie animale prend une ampleur, une richesse, une variété incompa-

LE MASTODONTE, MAMMIFÈRE DE LA PÉRIODE MIOCÈNE 

( H a u t e u r : 2=,5o.) 

râbles, dont les types représentent presque tou jour s , sinon les mêmes espèces, du 
moins des genres analogues à ceux de notre faune actuelle. 

Cependant de grands changements sont su rvenus dans la s t ructure des con-
t inents . L'activité interne endormie en Europe pendant presque toute la durée des 
t emps secondaires se réveille et donne lieu sur toute la surface du globe à des 
manifestat ions grandioses. Une série de plis g igantesques se dresse pendant 
l 'époque tertiaire depuis l 'Espagne j u squ ' aux Indes Orientales contre le bord de 
l 'ancien continent septentrional. Ce sont les Pyrénées, les Apennins , la chaîne des 
Alpes, le Massif de l'Himalaya. 

En même temps la Terre prend à peu près l 'aspect qu'elle a au jourd 'hu i . Mais 

ces changements de configuration vont avoir une influence 
considérable et presque soudaine sur la climatologie de 
notre planète. Jusqu'alors les contrées les plus boréales 
mêmes avaient joui d 'une température très clémente. 
Pendant la période Miocène, c'est-à-dire au milieu de 
l 'époque tertiaire, la température équivalait à une diffé-
rence de latitude de 25 à 30 degrés . Dans ces conditions 
le climat du Groenland devait correspondre au climat 
actuel des régions situées entre le 
40e et le 45e parallèle, au climat du 
Sud de la France, par exemple, et 
le climat du Spi tzberg, à celui 
de l 'Angleterre méridionale. 

La vie pouvait donc se mani-
fester l ibrement jusqu 'au pôle, et, 
de fait, les Tulipiers, les Platanes, 
les Noyers, la Vigne, les Cyprès, 
poussaient en abondance sur le sol 
d'Islande. On trouve des mines de 
houille dans le Spitzberg, et dans 
les grès ferrugineux de cette région 
on reconnaît des Hêtres, des Peu-
pliers, des Aunes, des Noisetiers, 
des Séquoias, des Magnolias, des Pruniers et de nombreux conifères . 

De même, les fossiles t rouvés sur la côte occidentale de Groenland témoignent 
d 'une végétation qui rivalisait par sa richesse avec la flore des régions tempérées 
les plus favorisées de notre époque. 

Malheureusement les changements survenus dans la topographie du globe allaient 
bouleverser toute la climatologie de l 'hémisphère Nord. Avant même la fin du Plio-
cène, des glaciers recouvraient les districts montagneux de l'Ecosse et de la 
Scandinavie, le massif des Alpes et un grand nombre de points de l 'Allemagne et 
de l 'Angleterre. C'est pendant l 'époque Quaternaire que ces glaciers at teignirent 
leur plus grande extension. 

Une immense calotte glaciaire occupait les régions boréales et recouvrait le nord 
de l 'Europe et de l 'Amérique. Mais le phénomène n'était pas con t inu ; on a reconnu 
quatre périodes principales d 'extension des glaces, et chacune d'elles a certainement 
comporté des oscillations de moindre amplitude. 

Les deux premières invasions glaciaires se sont produites à une époque où la 
topographie du massif des Alpes était t rès différente de ce qu'elle est au jourd 'hui . 
Leur présence est attestée non seulement par les moraines, c'est-à-dire par les masses 
de pierres striées et de boue déposées sur le parcours même du glacier, mais 
encore par des amoncel lements spéciaux de cailloutis dus à l'action des eaux tor -
rentielles s 'échappant de l 'extrémité du glacier. Les cailloutis correspondant à ces 
deux périodes sont aujourd 'hui ext rêmement altérés, mais ils formaient primiti-



vement des nappas l a rgement étalées sur le flanc d e s vallées. On leur a donné le 
n o m de nappe des hauts plateaux et de nappe des bas plateaux. 

Les deux dernières invasions glaciaires ont éga l emen t leur cailloutis propre que 
l 'on reconna î t sur le flanc des vallées sous 
la fo rme de hau tes et de basses ter rasses . 

Entre c h a q u e phase de progress ion 
des glaces , il existait une période inter-
glaciaire p e n d a n t laquelle les rivières 
r ecommença ien t à rouler des alluvions 
dans leurs lits ent ièrement débarrassés 
de glace. 

Il est év iden t q u ' u n tel changemen t 
dans le c l imat de nos régions a dû 
amener u n e révolution complète dans 
la d i s t r ibu t ion de la faune et de la flore. 

L E S M E R S A L A F I N D E L ' É P O Q U E N É O G È N E Pendant la marche en avant des gla-
ciers, la t e m p é r a t u r e devait s 'abaisser 

beaucoup ; nous voyons alors apparaî tre à la place d e s palmiers, des camphr iers , 
des lauriers, une flore toute boréale avec les "Bouleaux nains, caractérist iques des 
régions froides. De même certains an imaux ¿ m i g r e n t vers le Sud, mais d 'aut res 
en quant i tés considérables périssent sous la r igueur du climat. Ce fut le sor t de 
Y Eléphant antique, qui existait au début des t emps qua t e rna i r e s et qui ressemblai t 
aux éléphants actuels; du Mammouth, si abondan t p e n d a n t les périodes glaciaires 
dans tou te l 'Europe et le nord de l 'Amérique et de l 'As ie . 

Ce dejnier animal était pour tan t jo l iment taillé pou r la résis tance. Son corps, de 
cinq mètres de longueur , était recouvert d ' u n e épaisse to ison de poils b r u n s que les 
glaces de la Sibérie, où nous le t rouvons enfoui ac tue l lement , ont mervei l leusement 
conservés . Dans les mêmes régions vivaient aussi de redou tab les carnassiers : Y Ours 
des cavernes, plus g rand et plus fort que l 'ours actuel ; Y Hyène des cavernes, le Machœ-
rodus de l 'ère tertiaire, qui subsis te j u sque dans les t e m p s his tor iques . 

A côté de ces farouches an imaux vivaient des hôtes moins dangereux , c o m m e 
le Rhinocéros tichorhinus, don t 
la peau était recouverte d ' une 
épaisse four rure et don t les na- / C ' v V \ . 
r ines étaient séparées complète- ^ ¿ s a & ^ x i - • ¿ j j ^ - ^ r 
men t par une cloison osseuse \ 7 

portant deux cornes bien déve- s, . \ ' V 3 a S s s * 
loppées ; le Cerf mégaceros, don t s f e ^ f e l j a ^ 1 1 ^ ® , 
les bois, ex t raordinai rement dé- -

L E M E G A T H E R I U M D E L E P O Q U E Q U A T E R N A I R E 

veloppés , a t te ignaient quatre ( H a u t e u r : 2= 25.) 

mètres d ' envergure . 
D'autres espèces, au contraire, c o m m e l'Hippopotame, le Rhinocéros, Y Eléphant, 

ont reculé devant l ' invasion des glaces et se son t ret irés vers le Sud afin d 'y 
t rouver une tempéra ture p lus douce. 

Cependant que lques es- V j Ê S m P ~ ' 
pèces, hôtes habituels des \ Ê f i k 
rég ions f roides , envahirent V^lw A Ë "-1 Wm 
au m o m e n t des pér iodes • # 
glaciaires le terri toire de la , 

traie, puis g a g n è r e n t les <' 
contrées polaires quand la „.„ i l -, • J ^ ^ M f ^ 
t empera tu re fu t moins ri- ^ S ^ â j W y ? * ^ ' * •• - •• 
goureuse : ce sont Y Elan, le . J f ^ . ' ? - - _ . , .. 
Glouton, et su r tou t le Renne. ^ ^ ^ ^ ¡ ^ S s t S Î è ^ ^ ^ 

Mais le g rand fait carac-
térist ique de l ' époque qua- . . . . 

1 N L E L A S M O T H E R I U M , C U R I E U X M A M M I F E R E D E L E P O Q U E Q U A T E R N A I R E 

ternaire, c 'est l 'appari t ion ( L o n g u e u r : 4 à 5 mètres.) 

de Y Homme.On ne re t rouve, 
en effet, aucune trace certaine de sa présence avant cette période géologique . On 
a cherché à faire r emon te r son existence j u s q u e dans les t e m p s tertiaires, mais 
les preuves mises en avant ne suppor ten t pas un examen attentif et impart ial . 

Les t r ans fo rmis t e s , dans la circonstance, ont fait cause c o m m u n e avec les esprits 
acharnés contre le d o g m e catholique ; et si la quest ion présente à leurs yeux un 
intérêt aussi capital, c 'est que dans les milieux même ins t rui ts on s ' imagine que 
la doctr ine et la foi catholique sont en jeu dans une quest ion qui est véri tablement 
du ressort de la science. 

Quel intérêt y a-t-il pour l'Eglise, je vous le demande , que l ' homme soit tertiaire 
ou quaternaire? A u c u n , a s s u r é m e n t . Jamais. l 'Eglise n'a eu l'idée de fixer en siècles 
ou en mil lésimes la date de la naissance, l 'état civil de l ' humani té . On objecte la 
chronologie biblique, mais la Bible ne nous offre aucun élément de cette nature . 

Les chiffres que l 'on y t rouve, ce n 'es t 
un secret pour pe r sonne , on t été maté-
r ie l lement altérés par les copistes et dif-
fèrent suivant les manusc r i t s ; il est donc 
imposs ib le de se baser sur ces doc u men t s 
pour en faire le point de départ d ' une 
théorie que lconque . Ni le d o g m e ni la 
morale n 'y sont d 'ail leurs in téressés . 

L'histoire des différents peuples n 'es t 
pas p lus précise. Elle nous ense igne sim-
p lement que quatre ou cinq mille a n s 
avant notre ère, certains peuples, c o m m e 
les Chaldéens, étaient déjà en pleine civi-

E U R O P E P E N D A N T L A S E C O N D E É P O Q U E G L A C I A I R E lisation ; mais elle ne nous apprend rien 
sur la date de l 'or igine de l ' humani té . 

C'est donc à la Géologie qu'i l faudra nous adresser pour la solution de ce pro-
b lème. Nous l ' é tudierons dans la seconde partie de cet ouvrage . 



C H A P I T R E X 

LE PROBLÈME DE LA VIE 

CI T E Z - M O I un philosophe ou un physiologiste que n'ait pas tenté le problème de 
la vie? Dans ce chapitre de la science, l 'un des plus passionnants qui soient, 

les plus grands savants en sont encore réduits à chercher une définition. 
Définir la vie constituerait , en effet, un véritable pas en avant ; nous en sommes 

encore loin. 
Le problème pourrai t , direz-vous, être abordé par un autre côté : nous ne con-

fondons pas la ligne droite et la ligne courbe ; personne, cependant, que je sache, 
ne peut dire en quoi elles consistent l 'une et l 'autre. 

Nous ne pouvons définir la vie, c'est en t endu ; essayons au moins de déter-
miner les caractères distinctifs de l 'être brut et de la matière vivante. Et c 'est ce 
biais peu honorable pour la science qu 'on t pris les savants, faute de mieux. 

Ce paraît être un jeu pour la chimie moderne d 'analyser la matière douée de 
vie, et comme, tout compte fait, l 'être vivant est représenté par la cellule végé-
tale et animale, tout le problème revient à chercher les éléments de cette entité 
bien connue. 

A part certaines substances variables suivant les individus, substances tou jours 
en très petit nombre , l 'ensemble des matériaux composant la cellule paraît remar-
quablement constant . Le type de la matière vivante est le blanc d 'œuf , l 'a lbumine. 
La composition reste toujours identique : azote, carbone, hydrogène, oxygène . 

Vous connaissez la formule : pour faire un civet, prenez un lièvre. Eh bien ! 
les chimistes pourraient en dire autant : Vous voulez une cellule, attendez, nous 
allons consulter nos registres; dans un creuset vous mettrez 712 parties de car-
bone, 1 130 parties d 'hydrogène , 214 parties d'azote, 245 d 'oxygène ; faites cuire 
au bain-marie, ou faites mijoter à très petit feu, saupoudrez le tout d 'un peu de 
soufre, d 'un peu de fer, t rès peu de fer ; à la r igueur , ajoutez un peu de phos 
phore pour tonifier le mélange, laissez refroidir et prendre en gelée, et le tour est 
joué, vous avez une cellule. 
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Lorsque Berthelot réussit la synthèse de l'alcool et d 'autres substances orga-
niques, il ne faisait pas autre chose. On cria victoire chez les monis tes , et on 
annonça à grand fracas que l 'on fabriquait de la matière vivante. 

Tous les romanciers du t ransformisme firent chorus . 
Taisons-nous, c'est la Science qui parle en leur n o m ! On fait de l'alcool, on 

fabrique de l 'urée et du sucre, on produit artificiellement de l'acide formique, etc. , 
et cela ne prouve absolument r ien; la question en est exactement au m ê m e point 
qu 'au t emps d'Aristote. 

On a cru, en effet, lors de la découverte de la synthèse de l'alcool, par exemple, 
qu 'on avait t rouvé la solution de la grande énigme et qu 'on allait pénétrer les 
secrets de la vie. Hélas ! il fallut bientôt rabattre de ces prétent ions . 

Ce que Berthelot avait imaginé, c'était le moyen d 'ob ten i r un produit organique 
et non une matière organisée. 

Vous ne voyez pas la distinction? Alors, insistons su r le fait. 
Lorsqu 'une plante ou un animal respirent, mangen t et vivent, ils choisissent et 

s 'assimilent les produits minéraux qui sont à leur por tée ; ils les t ransforment 
dans ce laboratoire intime qu'est la cellule, où jamais le physiologiste n'a pénétré , 
ils font, non seulement un choix de substances, mais, après les avoir ingérées, 
après l 'assimilation définitive, ils rejet tent au dehors les matériaux nuisibles, aussi 
bien que les déchets organiques élaborés au cours des opérat ions vitales. 

Or, comprenez bien ceci : ce que le chimiste a pu réaliser, c 'est la synthèse, la 
fabrication de ces déchets organiques, et rien de plus. De là à produire une matière 
organisée vivante, capable de s 'entretenir seule, de s 'accroître et de se reproduire, 
il y a un abîme. 

Combinez tant qu'il vous plaira vos éléments ch imiques , vous n 'obtiendrez 
jamais ni sang, ni os, ni jaune d 'œuf ! 

Si l 'on pouvait faire de la viande, l ' approvis ionnement de la cuisine consisterait 
sur tout en coke et en charbon pour chauffer les cornues , en acide azotique et 
autres denrées du même genre pour fabriquer les subs tances , et selon que la cui-
sinière changerait la proportion du mélange, elle nous servirait au jourd 'hu i des 
côtelettes de mouton , demain du rôti de porc, après-demain de la bécasse; et le 
dimanche les huîtres alterneraient avec la poule au po t . 

C'est qu'il y a, dans la matière organisée vivante, plus que des éléments chi-
miques à l'état de combinaison. 

Un cristal de sel de cuisine offre une s t ructure cub ique . En le dissolvant et en 
le faisant cristalliser de nouveau sur une plaque mince t ransparente, vue au mi-
croscope, on constate dès le commencement du p h é n o m è n e la même apparence 
d 'un dé à jouer . Les plus petites particules p résen te ron t tou jour s ce caractère 
spécifique de la forme cubique cristalline. Il y a p lus : ce cristal, déposé dans 
l'eau salée, s 'accroîtra indéfiniment pourvu qu'il se nourr isse , suivant l 'expression 
usitée dans HOS laboratoires. C'est même cette particularité mal étudiée qui a fait 
croire à l ' identité de la matière brute et de la matière vivante. Nous allons voir 
qu'il n ' en est rien cependant . 

Notre cellule s'accroît, elle aussi, mais d 'une tout au t re façon; elle commence 
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par puiser dans le liquide nutritif tous 
les éléments bons ou mauvais , puis elle ^ ^ ^ ^ --> 
fait un tri, t ransforme les uns , rejette . „ 
les autres, suivant un véritable plan tracé ^ ^ ^ 4 «> ^ ^ 
à l 'avance. Et, chose merveilleuse, il M * ^ ^ ~ 
peut y avoir dans sa manière d 'agir des m . ^ M 
variations provoquées par le milieu • â e " '; • 
extérieur cons t ammen t changeant . Eh H . f ... m 
bien ! le résultat sera le même , la cel- M ^ / W 
Iule va fatalement vers un but qu'elle -= .. » m 
ne connaît pas, mais qui lui est impose, ~ M 
absolument comme l 'instinct chez la ~ \ 
plupart des animaux. ^ ^ ^ ^ ^ 

La matière vivante, d 'après les plus 
récentes recherches, ne s'accroît même BACILLES DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE 

pas en demeuran t semblable à elle-
même, comme le ferait un simple cristal ch imique ; elle évolue, au contraire, en 
passant pér iodiquement par des états semblables. Arrivée à un certain degré de 
développement , la cellule ne peut aller plus loin, elle se sépare en deux parties, 
donnan t ainsi naissance à deux êtres vivants, qui ressemblent à la cellule mère, 
et ainsi de suite. Elle a la faculté de se reproduire, de revivre dans ses descendants . 

Autre différence : le cristal b ru t naît spon tanément dans un milieu chimique: 
nous n 'avons aucun exemple de génération spontanée d 'une cellule vivante. 

Avant Pasteur, on pouvait supposer que certaines conditions suffisaient à pro-
voquer le phénomène vital dans ce qu'il offre de plus simplifié; on croyait, par 
exemple, que les microbes naissaient spon tanément dans la matière organique, 

MICROBES DE LA PESTE VUS AU MICROSCOPE 

a ) D a n s la l y m p h e . &) D a n s l e s a n g . 



sang , urine, etc. Point du tout. L'éminent physiologiste a battu tous ses adver-
saires par des expériences ingénieuses et probantes à l 'excès. « Tout vivant vient 
d 'un vivant » ; le vieil adage est plus vrai que jamais . 

Si dans votre existence vous ne rencontrez pas de microbes du typhus, jamais 
vous ne pourrez contracter la fièvre typhoïde. Où en serions-nous, grand Dieu ! si 
noire corps pouvait de lui-même fabriquer un microbe? Aucune précaution ne 
saurait éloigner les maladies infectieuses, et les monistes qui acceptent la géné-
ration spontanée seraient bien mal inspirés en nous recommandant l 'hygiène. 

Un microbe vient d 'un microbe, une cellule d 'une cellule, tout comme une poule 
dérive d 'un œuf . 

Mais j 'y pense, il nous reste un moyen : fabriquer une cellule. 
Parlons-en ! 

Je pourrais citer pour mémoire le « bluff » qui a été fait par une feuille pari-
sienne autour du nom de M. Stéphane 
Leduc; cet auteur n'avait-il pas présenté 
à l 'Académie des arborescences rappelant les 
formes de la matière vivante ! Après examen, 
on reconnut qu'il n'y avait là qu 'une vulgaire 
expérience de chimie, c'était un précipité 
déjà obtenu par Traube en 1865, et les 
paysages de Leduc ne sortaient pas du 
domaine inorganique. 

D'après quelques savants, le problème 
consiste à fabriquer s implement du proto-
plasma ou a lbumine. 

Tout être vivant, nous l 'avons vu, en ren-
ferme, et Fteckel allait plus loin; pour lui, 

P S E U D O - M I C R O B E S O B T E N U S D A N S L A G É L A T I N E cette albumine était toute la substance de la 
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cellule, c était la fameuse Monere qu on 

r, , . retrouve dans tous les livres pseudo-scienti-
fiques des romanciers du t rans formisme. Eh bien ! cette fameuse Monère à laquelle 
on fait remonter 1 origine de l 'Homme, personne ne l'a jamais vue, et pour cause : 
elle n existe pas ! 

Depuis les derniers perfect ionnements du microscope, on a pu étudier la matière 

d c o u v e r t ? T „ ? " ' e m Ì C r ° b e ; a u c u n P i g i s t e n'a d ouvert de cellules, de bactéries formées un iquemen t de protoplasma. N 'em-

a u d t o r s ! ( 0 P ° P U ' a i r e S p a r l e r o n t à "eurs 

La simplicité de la cellule n 'es t qu 'apparen te , et, à mesure que nos moyens d ì n -

p r o t o p l a s m a a m o r p h e : u n e ' telle M o n t e ' n S e pas T e o u T * f " - ^ " 
d é t o u r n é le t e r m e Monère de son sens o r imi r i f l u , r P ' 1 n e l < ! n e s Physiologis tes o n t 
p o u r v u e de n o y a u c o m m e les a u t r e s c e l l u l è ? " m M * C e " U l e i S ° ' é e 
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vestigation se multiplient, nous décou-
vrons dans cette entité vivante un monde 
dont la complexité nous confond. 

A côté du protoplasma, qui offre un 
degré d 'organisat ion insoupçonné jus -
qu'alors, nous t rouvons, en effet, dans 
toute cellule, un noyau, élément qui 
contient lui-même des granules vivants 
doués de propriétés tout à fait spéciales. 
Plus le microscope grossi t , et plus nous 
entrevoyons dans la cellule un micro-
cosme dont la complication défie toute 
analyse. 

Si même nous parvenions un jour 
à voir la molécule organique, c o m m e n t 
pourr ions-nous espérer surprendre le 
secret de la vie, quand on songe que 
cette molécule elle-même possède un nombre d ' a tomes aussi grand peut-être que 
les millions d'étoiles enregistrées par la p h o t o g r a p h i e ! 

Ne savons-nous pas, d 'après les recherches récentes des physiciens, que l 'atome 
d 'hydrogène est formé lui-même d 'au moins 2 0 0 0 particules distinctes, si bien 
qu ' une seule molécule d 'albumine, qui contient 1 130 parties d 'hydrogène, 
sans compter les autres corps, renfermerait pou r cette seule substance près de 
3 millions de sous-atomes? 

11 faut bien qu'il en soit ainsi, lorsqu 'on pense à ce qu'il y a de caractères accu-
mulés, d 'hérédité, dans un f ragment de matière vivante. 

Songez donc que cette gouttelet te de protoplasma, forme initiale de tout être 
vivant, cet œuf minuscule de hareng , par exemple, va donner naissance à un 

produit défini, non pas à un 
oiseau ou à un serpent , mais à 
un poisson dé te rminé , à un 
hareng semblable à celui dont 
il est né ; que ce f ragment mi-
croscopique contient en germe 
toutes les t ransformat ions suc-
cessives de l 'animal, avec ses 
caractères d'espèces, de races, 
de genres , les inst incts accu-
mulés pendant des milliers de 
milliers de généra t ions , toutes 
les tares héréditaires des ancêtres 
lointains. 

Quand on examine sérieuse-
T Y P E D E F A U S S E C E L L U L E O B T E N U E P A R M . L E D U C ment ces caractères de la vie, on 



comprend qu'il n 'est pas plus difficile de créer d 'emblée un éléphant que de créer 
une parcelle de matière vivante, et on saisit mieux cette pensée d 'un physiolo-
giste moderne : « Lorsque l 'homme aura résolu ce problème, il sera devenu plus 
fort que la nature entière, plus créateur que le Créateur, aussi puissant que l 'Infini. » 

Une autre conclusion s ' impose: la science actuelle est 
impuissante à nous expliquer l 'origine aussi bien que le 
mécanisme de la matière vivante, et lorsqu'elle prétend con-
damner nos opinions philosophiques de la vie, elle outre-
passe ses droits et sor t de son domaine. 

Cette science, réduite aux abois devant l 'explication du 
phénomène vital, pourra-t-elle au moins nous dire l 'histoire 
raisonnée du déve loppement de la vie sur la Terre, celle de 
la vie animale sur tout , à laquelle nous s o m m e s particuliè-
rement intéressés? 

Dans une série de tableaux, nous avons esquissé rapidement l 'histoire de ce 
développement. La vie a été aquatique avant d ' ê t r e amphibie, amphibie avant d 'être 
aerienne, et la série des êtres prise dans son ensemble témoigne , sinon d 'un 
progres constant , du moins d 'une complicat ion incessante. 

Cette ascension du simple au composé, de l 'unité à la complication, l'école 
transformiste a voulu l 'expliquer. 

D'après elle, les premiers ancêtres des ve r tébrés venaient apparemment d 'un 
g roupe d 'animaux marins assez semblables 
aux larves des Mollusques acéphales, lis fu ren t 
la souche des poissons; un faible progrès 
conduit aux Amphibies, et des Amphibies aux 
Reptiles. Les Mammifères, se rattachent aux 
Oiseaux qui , eux-mêmes , mont ren t dans 
quelques-uns de leurs ancêtres des affinités 
reptiliennes (reptiles volants). Dans la classe 
des Mammifères, on conçoit des échelons qui 
mènent des Monotrèmes aux Marsupiaux, et 
des Marsupiaux à tous les Mammifères. Nous 
arrivons ainsi aux Makis, et l 'intervalle n 'est 
pas grand entre eux et les Singes de toutes 
sortes. Ceux-ci se par tagent en deux branches, 
les singes américains et ceux de l'ancien con-
t inent . C'est de cette dernière branche que 
l 'Homme serait sorti . 

La descendance de l 'Homme, nous la trai-
terons dans un chapitre spécial. En at tendant 

contentons-nous de chercher si l'idée t r ans formis te est assise sur des faits, si l'évo-
lut .onn.sme de la matière organisée est basée s u r une preuve expérimentale. 

Car en fin de compte, puisque nos adversa i res traitent avec dédain ce qu' i ls 
appellent notre « métaphysique », je ne vois pas pourquoi nous serions plus roya-
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listes que le roi, et pourquoi nous n 'exigerions pas de leur science ce qu'ils 
demandent à la nctre . 

Y a-t-il eu tout d 'abord une ascension cont inue des êtres dans l'échelle animale? 
Cette conclusion, qui serait celle d 'une vue superficielle de l 'ensemble, ne sup-
porte pas l 'examen lorsqu 'on s 'adresse aux détails. 

Dans la faune primordiale, par exemple, les Trilobites n 'apparaissent pas à l'état 
embryonnaire , mais dans toute leur vigueur et leur éclat. 

Aucun évolutionniste ne niera le fait — d'ailleurs, il est évident, — mais il vous 
répondra qu 'un jour ou l 'autre nous t rouverons les espèces plus simples dont les 
Trilobites sont descendus. 

Cette réponse est un cliché stéréotypé que la doctrine de l 'évolution nous sert 
toutes les fois que nous n 'avons pu trouver les espèces intermédiaires entre deux 
chaînons occupant les extrémités d ' une 
série animale. 

Or, ces intermédiaires n 'existent pas ; 
en aucun cas les géologues n 'en ont t rouvé. 

Les Leçons de Paléontologie conformes au 
p rog ramme du baccalauréat ont coutume 
de mon t r e r aux élèves un exemple de 
t ransformation des espèces en traitant de 
Y Histoire du cheval. 

Les auteurs obligés d 'aborder cette ques-
tion saugrenue se sont ingéniés à mont re r 
une filiation entre YHyracothèrium de YEo-
cène, le Mésohippus du Miocène inférieur, 
YAnchithèrïum du Miocène moyen, YHippa-
rion du Pliocène, le Pliohippus du Pliocène supérieur, et enfin le Cheval actuel. 

La figure qui a la prétention de montrer cette descendance porte, en regard du 
pied de devant de ces différents animaux, les molaires correspondantes . 

Le pied se simplifie peu à peu, tandis que la molaire se spécialise pour devenir 
une dent d 'herbivore (1). 

Si l 'on niait entre les organes de ces animaux une sorte de ressemblance, 
ordonnée, pour ainsi dire, nous serions les premiers à reconnaître le mal fondé 
de cette négation, mais de là à conclure à une parenté entre ces espèces, bien 
plus, à une filiation, à une descendance constatée, il y a un abîme. 

Le pied et la molaire ne sont pas tout dans un animal ; or, le squelette mont re 
que nous avons affaire à des espèces absolument distinctes, et les types intermé-
diaires n 'on t jamais été t rouvés. 

On les trouvera plus tard : cette rengaine, bonne à la r igueur pour les ascen-
dants des Trilobites qui auraient été détruits par la chaleur des roches primitives, 

(1) N o u s d o n n o n s ici u n e série d ' a n i m a u x q u e l q u e peu d i f fé ren te . Ce r t a in s évo lu t ionn i s t e s 
la p ré sen ten t par fo i s p o u r i l lustrer leurs théor ies . Inu t i l e de faire r e m a r q u e r q u e p e r s o n n e 
n 'a j ama i s pu p r o u v e r u n e filiation, u n e d e s c e n d a n c e , m ê m e en t r e d e u x t y p e s r a p p r o c h é s , et 
c 'es t p r éc i s émen t ce qu' i l f a u d r a i t d é m o n t r e r . 

CELLULES DE LA L E V U R E VIVANTE 

GROSSIES I 3 0 0 FOIS 
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LES A N C Ê T R E S SUPPOSÉS DU CHEVAL, D ' A P R È S C E R T A I N S T R A N S F O R M I S T E S 

(Les t y p e s s o n t r e p r o d u i t s à la m ê m e éche l l e . ) 

n'est plus de mise pour les terrains qui n'ont jamais été remaniés et dont les restes 
sont dans un état de conservation parfaite. 

Bernardin de Saint-Pierre voyait dans les fossiles des « jeux de la nature », et 
les défenseurs de l 'évolution, qui, avec raison, t rouvent l'idée plaisante et s im-
pliste, ne sont pas mieux inspirés dans leurs hypothèses : curieuse nature, en 
effet, qui, pour ennuye r l 'esprit du paléontologiste moderne , a suppr imé tous les 
intermédiaires ! 

Transformer une espèce en une autre, il n 'y faut pas songe r ; nous n 'avons pas 
assez de temps devant nous, soit; mais alors montrez-nous une seule espèce 
évoluant l en tement et progressivement dans la longue série des périodes géolo-
giques. La science ne doit pas se payer de mot s : lorsqu'el le édifie des hypothèses, 
son devoir est de les étayer sur des faits. A cette condit ion, et à cette seule con-
dition, l 'hypothèse est justifiée et on peut la tenir pour probable . 

Chose plus remarquable encore, nous t rouvons des espèces ayant traversé sans 
changements, sans variat ions importantes , non seulement une période géolo-
gique, mais tou te la durée des âges, depuis le primaire jusqu 'à nos jours . 
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Sur trois cent c inquante espèces de Trilobites ayant existé durant la longue 
période primitive, c'est à peine si dix d 'ent re elles présentent la trace d 'une 
variation. Et encore ces variations, peu accentuées, s 'atténuent-elles dans la suite 
pour arriver au type ancestral . 

Souvent l 'animal, loin de s 'adapter au milieu qui change graduel lement , périt 
dans sa descendance, et alors nous assistons à une véritable régression. Pourquoi, 
par exemple, existe-t-il encore des batraciens moins bien organisés qu 'au t emps 
du Carbonifère? Si les Oursins ont évolué, s'ils ont progressé, pourquoi en 
voyons-nous encore? Ceux qui nous restent sont même moins parfaits que leurs 
congénères primitifs. 

Personne ne croit plus maintenant à l ' influence du milieu qui crée l 'organe, à la 
lutte pour la vie qui fait t r iompher le plus fort, à la sélection naturelle qui peu à peu 
crée les espèces. Les évolutionnistes les plus ardents ont abandonné ces vieilleries, 
ces principes surannés auxquels des faits ext rêmement nombreux donnent à chaque 
instant le plus cruel démenti . 

Après avoir lâché Darwin, on est re tombé sur Lamarck; après une descendance 
provenant d 'une série linéaire unique, on s 'est avisé de créer des séries distinctes 
évoluant séparément . C'est l 'opinion de M. Gaudry, qui le dit formellement dans 
ses Enchaînements du monde animal. 

L'Embryogénie, cette science nouvelle qui, au début , paraissait pleine de si 
belles promesses , n 'a donné aucun résultat . L 'œuf du mammifère, dans son 
évolution, ne passe jamais par l'état poisson ou par celui oiseau. 

L'étude de l ' instinct des animaux, celui de l ' insecte en particulier, fournit encore 
à la théorie évolutionniste des object ions que personne n'a réfutées. 

Si mes lecteurs s ' intéressent à ces quest ions passionnantes , je ne puis mieux 
faire que de les renvoyer à la magnif ique série des Souvenirs Entomologiques de 
M. Fabre; ils t rouveront là contre le t ransformisme, condensés en des pages char-
mantes, une série d ' a rguments qui const i tuent le cauchemar des évolutionnistes 
les plus convaincus. Nous ne résistons pas au plaisir d 'en citer un passage. 11 s'agit 
du problème des Scolies, insectes Hyménoptères ressemblant aux Guêpes. 

Sous un autre aspect, le darwinisme a des démêlés avec les Scolies et leur proie. 
Dans le tas de terreau que j'exploite pour écrire cette histoire, vivent ensemble trois 
genres de larves appartenant au groupe des Scarabéiens : la Cétoine, l 'Orycte, le 
Scarabée pentodon. Leur structure interne est à peu près pareille, leur nourri ture est 
la même et consiste en matières végétales décomposées; leurs mœurs sont identiques : 
vie souterraine dans les galeries de mine fréquemment renouvelées, grossier cocon 
ovoïde en matériaux terreux. Milieu, régime, industrie, structure interne, tout est 
semblable, et cependant l 'une des trois larves, celle de la Cétoine, fait avec ses com-
mensales une disparate des plus singulières : seule parmi les Scarabéiens, mieux que 
cela, seule dans l ' immense série des insectes, elle progresse sur le dos. 

Si les différences ne portaient que sur quelques maigres détails de structure, minu-
tieux domaine du classificateur, sans hésiter on passerait outre ; mais un animal qui 
se renverse pour marcher le ventre en l'air et n 'adopte jamais d'autre manière de 
locomotion, quoique ayant des pattes, de bonnes pattes, mérite certainement un 



examen. Comment la bête a-t-elle acquis sa bizarre méthode ambulatoire ? Pourquoi 
s est-elle avisee de marcher à rebours des autres an imaux ? 

A de pareilles questions la science en vogue a toujours une réponse prête : adap-
tation au milieu. La larve de Cétoine vit dans des galeries croulantes, qu'elle pratique 
au sein du terreau. Semblable au ramoneur qui se fait un appui du dos, des reins et 
des genoux pour se hisser dans l'étroit canal d ' une cheminée, elle se ramasse sur 
elle-meme, elle applique contre la paroi du couloir, d 'une part le bout du ventre 

a u t r e P a r t s a f o r t e é c h i n e > et de l'effort combiné de ces deux leviers résulte la pro-
gression 1 Les pattes, d 'un usage très restreint, presque nul, s 'atrophient, tendent 
a disparaître, comme le fait tout organe sans emploi . Le dos, au contraire, principal 
moteur se renforce, se sillonne de robustes plis, se hérisse de grappins ou de cils; et 
graduellement, par adaptation à son milieu, la bête arrive à perdre la marche qu'elle 
ne pratique pas, et à la remplacer par la reptation sur le dos, mieux appropriée aux 
galeries souterraines. 

Voilà qui est bien. Mais alors, dites-moi, je vous prie, pourquoi les larves de 
i Urycte et du Scarabee dans l 'humus, pourquoi la larve de l 'Anoxie dans Je sable 
pourquoi la larve du Hanneton dans la terre de nos cultures n'ont-elles pas acquis ' 
elles aussi, l 'aptitude à marcher sur le dos? Dans leurs galeries, elles suivent là 
méthode des ramoneurs, tout aussi bien que le fait la larve de Cétoine ; pour pro-
gresser, elles s aident rudement de l 'échiné, sans être encore parvenues à cheminer le 
ventre en 1 air. Auraient-elles négligé de s 'accommoder aux exigences du milieu > Si 
1 évolution et le milieu sont cause de la marche renversée de l 'une, j'ai le droit 
a moins de me payer de mots, d'en exiger autant des autres, lorsque leur organisation' 
est si voisine et le genre de vie identique. 

. J e t i e n s e " m édiocre estime des théories qui, de deux cas similaires, ne peuvent 
interpréter 1 un sans être en contradiction avec l 'autre. 

Elles me font sourire quand elles tournent à la puérilité. Exemple : pourquoi le 
tigre a-t-il le pelage fauve avec des raies noires ? Affaire de milieu, répond un maître 
en transformisme. Embusqué dans les forêts de bambous , où l ' i l lumination dorée du 
sole, est decoupée par les bandes d 'ombre d u feuillage, l 'animal, pour mieux se dis-
simuler a pris la teinte de son milieu. Les rayons du soleil ont donné le fauve du 
pelage; les bandes d 'ombre en ont donné les traits noirs. 

Et voilà. Qui n 'admettra pas l'explication sera bien difficile. Si c'était là causerie 
de table après boire, entre la poire et le fromage, volontiers je ferais chorus ; mais 
he las! trois fois hélas ! cela se débite sans rire, magistralement, solennel lement ' 
comme le dernier mot de la Science. Toussenei, en son temps, proposait aux natu-
ralistes une insidieuse question. Pourquoi, l eur disait-il, les canards ont-ils une 
petite plume frisée sur le croupion? Nul que je sache ne répondit au malin question-
neur, le t ransformisme n'étant pas encore là 

Assez d'enfantillage. La larve du Cétoine marche sur le dos parce qu'elle a toujours 
marche ainsi. Le milieu ne fait pas l 'animal ; c'est l 'animal qui est fait pour le milieu 
A cette philosophie naïve, tout à fait vieux jeu, j 'en adjoins une autre que Socrate 
formulait ainsi : Ce que je sais le mieux, c'est que je ne sais rien. 

Conclusion : la Science est obligée d 'avouer son impuissance à expliquer par 
des t ransformat ions successives l 'apparition des différentes espèces. A l 'heure 
actuelle, le t ransformisme traverse une crise violente, et tout fait présager qu'il ne 
s'en relèvera pas • 

I 
I 

C H A P I T R E X I 

L ESPRIT ET LA MATIERE 

T^N traitant l 'histoire du Soleil nous avons vu que la Physique moderne s 'est 
•L' efforcée de faire disparaître les cloisons étanches élevées autrefois par nos 
devanciers pour séparer les divers compar t iments de cette science. 

Tous les efforts des savants actuels s 'appl iquent à renforcer notre conception 
mécanique du monde matériel; la Science moderne va même plus loin, puisque 
tous les t ravaux récents tendent à effacer la ligne de démarcation entre la Physique 
et la Chimie. 

Bientôt il ne restera plus qu 'une seule science du monde matériel : la Méca-
nique. 

Nous avons déjà vu cette science à l 'œuvre pour nous retracer l 'histoire du 
monde depuis le momen t où les molécules étaient disséminées dans l 'espace et où, 
sous l 'empire de l 'attraction, du mouvement dont Dieu les anima, le travail de 
condensation a débuté. 

Les théories cosmogoniques ont supposé la matière réduite à sa plus simple 
expression, à la dernière particule divisible; elles ont laissé au physicien le soin 
de rechercher en quoi consistait cette dernière particule, et on comprend aisément 
que les recherches de la Cosmogonie sont , en quelque sorte, indépendantes des 
résultats de la Physique. 

Quand la Physique du xxe siècle, dit M. Brunhes, dissèque avec des instruments 
de pénétration jusqu'alors inconnus les molécules et les atomes, elle ne saurait avoir 
la prétention de faire voir clairement à l ' homme « le néant d'où il est tiré », pas plus 
que « l'infini où il est eng lou t i» ; mais, « entre ces deux abîmes de l 'infini et du 
néant », il reste un immense espace ouvert à notre curiosité, et dont l 'honneur de 
l'intelligence humaine aussi bien que l'utilité du genre humain exigent que nous 
travaillions à reculer sans cesse les bornes. 

Les travaux sur l ' ionisation des gaz ne nous apprennent pas les « derniers principes 
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examen . C o m m e n t la bête a-t-elle acquis sa b izar re mé thode a m b u l a t o i r e ? P o u r q u o i 
s est-elle avisee de m a r c h e r à rebours des aut res a n i m a u x ? 

A de pareilles ques t ions la science en vogue a t o u j o u r s u n e réponse prête : adap-
ta t ion au mil ieu. La larve de Cétoine vit d a n s des galeries croulantes , qu 'e l le pra t ique 
au sein d u te r reau . Semblable au r a m o n e u r qu i se fai t u n appu i du dos, des re ins et 
des genoux pour se hisser d a n s 1 étroit canal d ' u n e cheminée , elle se r amasse sur 
el le-meme, elle app l ique contre la paroi du coulo i r , d ' u n e pa r t le bout d u ven t re 

a u t r e P a r t s a f o r t e é c h i n e > et de l 'effort c o m b i n é de ces deux leviers résul te la pro-
gression ! Les pattes, d ' u n usage très res t re int , p resque nu l , s ' a t rophien t , t e n d e n t 
a d isparaî t re , c o m m e le fai t tout organe sans e m p l o i . Le dos, au contraire , pr incipal 
m o t e u r se renforce, se s i l lonne de robustes plis, se hérisse de g rapp ins ou de cils; et 
g radue l l ement , par adap ta t ion à son mil ieu, la bête arr ive à perdre la m a r c h e qu 'e l le 
ne prat ique pas, et à la remplacer par la r ep ta t ion su r le dos, m ieux appropr iée aux 
galeries souter ra ines . 

Voi là qui est b ien. Mais a lors , d i tes-moi , je vous prie, pourquoi les larves de 
I Urycte et d u Scarabee dans l ' h u m u s , pourquo i la larve de l 'Anoxie dans Je sable 
p o u r q u o i la larve du H a n n e t o n dans la terre de n o s cul tures n 'ont-el les pas acquis ' 
elles aussi , l ' ap t i tude à marche r sur le d o s ? D a n s leurs galeries, elles su ivent là 
m é t h o d e des r a m o n e u r s , tout aussi bien q u e le fa i t la larve de Cétoine ; pou r pro-
gresser, elles s a ident r u d e m e n t de l ' éch iné , sans être encore parvenues à chemine r le 
ven t re en 1 air . Auraient-e l les négligé de s ' a ccommoder aux exigences du mi l i eu > Si 
1 évolut ion et le mi l ieu son t cause de la m a r c h e renversée de l 'une , j'ai le droi t 
a m o i n s de m e payer de mots , d 'en exiger a u t a n t des autres, lorsque leur organisat ion ' 
est si voisine et le genre de vie ident ique. 

. J e t i e n s e " m é d i o c r e es t ime des théories qu i , de deux cas s imila i res , ne peuvent 
in terpre ter 1 u n s ans être en cont rad ic t ion avec l ' au t r e . 

Elles m e fon t sour i re q u a n d elles t o u r n e n t à la puéri l i té . E x e m p l e : pourquo i le 
tigre a-t-il le pelage fauve avec des raies noires ? Af fa i re de mil ieu, r épond un maî t re 
en t r ans fo rmisme . E m b u s q u é dans les fo rê t s de b a m b o u s , où l ' i l l umina t ion dorée du 
sole, est decoupée par les bandes d ' o m b r e d u feui l lage , l ' an ima l , pou r mieux se dis-
s imule r a pris la te inte de son mi l ieu . Les r a y o n s du soleil on t d o n n é le fauve du 
pelage; les bandes d ' ombre en on t d o n n é les t ra i t s noi rs . 

Et voilà. Qui n ' adme t t r a pas l 'explicat ion sera b ien difficile. Si c'était là causerie 
de table après boire, en t re la poire et le f romage , v o l o n t i e r s je ferais chorus ; ma i s 
h e l a s ! trois fois hélas ! cela se débi te sans rire, mag i s t r a l emen t , s o l e n n e l l e m e n t ' 
c o m m e le dern ie r m o t de la Science. Toussene i , en son t emps , proposa i t aux n a t u -
ralistes u n e ins idieuse ques t ion . Pou rquo i , l e u r disait-il , les canards ont- i ls une 
petite p l u m e frisée su r le c r o u p i o n ? Nul que je sache ne répondi t au m a l i n ques t ion-
neur , le t r a n s f o r m i s m e n ' é tan t pas encore là 

Assez d 'enfant i l lage . La larve du Cétoine m a r c h e sur le dos parce qu'el le a t o u j o u r s 
m a r c h e ainsi . Le mi l ieu ne fai t pas l ' an ima l ; c'est l ' an ima l qui est fait pour le mil ieu 
A cette ph i losophie na ïve , tout à fait v ieux jeu, j 'en ad jo ins u n e au t r e que Socrate 
fo rmula i t ainsi : Ce que je sais le mieux , c'est q u e je ne sais r ien . 

Conc lus ion : la Science est ob l igée d ' a v o u e r s o n i m p u i s s a n c e à expl iquer par 
des t r a n s f o r m a t i o n s success ives l ' appar i t ion des d i f fé ren tes e spèces . A l ' heu re 
actuelle , le t r a n s f o r m i s m e t raverse une crise v io len te , et t ou t fait p ré sage r qu' i l ne 
s 'en relèvera pas • 

I 
I 

C H A P I T R E XI 

L ESPRIT ET LA MATIERE 

T^N t ra i tan t l 'h is toi re du Soleil n o u s avons vu q u e la Phys ique m o d e r n e s ' e s t 
•L' efforcée de faire d ispara î t re les c lo isons é t anches élevées aut refo is par nos 
devanc ie rs pour sépa re r les d ivers c o m p a r t i m e n t s de cette sc ience . 

T o u s les e f fo r t s des s avan t s ac tuels s ' a p p l i q u e n t à r enforce r no t re concep t ion 
mécan ique du m o n d e matér ie l ; la Science m o d e r n e va m ê m e p lu s loin, p u i s q u e 
t o u s les t r a v a u x récen ts t e n d e n t à effacer la l igne de démarca t ion en t r e la Phys ique 
et la Chimie . 

Bientôt il ne res te ra p lu s q u ' u n e seule science du m o n d e matériel : la Méca-
n ique . 

Nous avons déjà vu cette sc ience à l ' œ u v r e pour n o u s re t racer l 'h is toire du 
m o n d e depu i s le m o m e n t où les molécu les é ta ient d i s séminées d a n s l ' espace et où , 
s o u s l ' empi re de l ' a t t rac t ion , du m o u v e m e n t d o n t Dieu les an ima , le travail de 
c o n d e n s a t i o n a d é b u t é . 

Les théor ies c o s m o g o n i q u e s on t s u p p o s é la mat ière rédui te à sa p lus s imple 
e x p r e s s i o n , à la de rn i è re par t icule divis ible; elles o n t laissé au phys ic ien le soin 
de r eche rche r en quoi consis ta i t cet te de rn iè re par t icule , et on c o m p r e n d a i s émen t 
q u e les r eche rches de la C o s m o g o n i e s o n t , en q u e l q u e sor te , i n d é p e n d a n t e s des 
r é su l t a t s de la P h y s i q u e . 

Q u a n d la P h y s i q u e d u xx e siècle, di t M. Brunhes , dissèque avec des i n s t r u m e n t s 
de péné t ra t ion jusqu 'a lors i n c o n n u s les molécules et les a tomes , elle ne saura i t avoir 
la pré tent ion de faire voir c la i rement à l ' h o m m e « le néan t d 'où il est tiré », pas p lus 
que « l ' inf ini où il est e n g l o u t i » ; ma i s , « en t re ces deux ab îmes de l ' inf ini et du 
n é a n t », il reste un i m m e n s e espace ouver t à notre curiosi té , et don t l ' h o n n e u r de 
l ' intell igence h u m a i n e aussi b ien que l 'ut i l i té du genre h u m a i n exigent que nous 
t ravai l l ions à reculer s ans cesse les bornes . 

Les t r avaux sur Y ionisation des gaz ne nous a p p r e n n e n t pas les « derniers pr incipes 
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des choses », ma i s Us n o u s on t apporté déjà , ou d u m o i n s n o u s o n t conf i rmé , deux 
notions impor t an t e s et qui semblent déso rmai s déf ini t ives : celle de la s t ruc ture 
atomique des corps matér ie ls et celle de la prodigieuse complex i té de l ' a tome du 
corps simple, regarde long temps c o m m e le de rn ie r degré auquel on pû t descendre 
dans la division de la matière . 

Ce sont ces no t i ons de la Science m o d e r n e su r la mat iè re q u e n o u s v o u l o n s 
essayer de rappeler b r i è v e m e n t . 

Un litre de gaz q u e l c o n q u e à la press ion ord ina i re con t i en t env i ron 40 mil l iards 
de tn l l ions de molécules. 

Les molécules qui cons t i t uen t les c o r p s s imp les ou c o m p o s é s se subd iv i sen t 
elIes-memes en atomes. Pour certains co rps s imp les s e u l e m e n t , c o m m e le m e r c u r e 
a l état de vapeur , l ' hé l ium, l ' a rgon, etc. , la mo lécu le est cons t i tuée par u n seul 
a tome de gaz. Ainsi la molécu le d 'eau est c o m p o s é e de t ro is a t o m e s : deux d ' h v -
drogene et un d ' o x y g è n e . La molécule de l 'azote q u e n o u s r e sp i rons dans l 'air est 
consti tuée de deux a t o m e s qui son t c h a c u n de l ' azote . Mais s o u s l ' in f luence de 
certaines forces, e lec t r iques par exemple , t ous les a t o m e s p e u v e n t être br isés en 
morceaux p lu s pe t i t s a u x q u e l s on a d o n n é le n o m de corpuscules. 

Pour certains corps , l ' instabil i té des a t o m e s est la règ le géné ra le c 'es t -à-dire 
qu ils paraissent se dissocier faci lement et laisser é c h a p p e r l eurs co rpuscu le s ; mais 
ces corpuscules s o n t e u x - m ê m e s de n a t u r e t r è s d i f fé ren te : les u n s s o n t cha rgés 

t l T T r m r ' CC S ° n t 1 6 8 P 0 S U i f S ; 1 6 5 3 U t r e S d ' é , e c t r i c i t é néga t ive , ce 
ont les electrons. C 'es t ainsi q u ' u n g r a m m e de r a d i u m c o n t e n a n t . 800 q u i n t i l l i i n s 

d a tomes proje t te c o n s t a m m e n t au d e h o r s u n e m a s s e d ' i ons posi t i f don t h 
quant i té est égale à ! 0 0 0 mill iards par s e c o n d e . C 'es t u n e s o u r c e d ' éne *ie 
considéra le que les phys ic i ens osaient à pe ine cro i re à ce p h é n o m è n e in H o r s , 
qu ils en firent la découve r t e . 

Dans le cas du radium, l ' émanat ion recueillie décèle au spec t roscope la p r é sence 
d un nouveau gaz bien c o n n u : l'hélium. 

fo rmé ' T a n S ' 1 3 m ° i t i é d C n ° t r e g r a m m C d e r a d i u m s e r a i t e m p i é t e m e n t t r a n s -
formée. Apres 1 0 0 0 0 ans , H n 'en resterai t p lu s q u ' u n cen t i ème , et la quan t i t é 
d énergie que r ep résen te ra i t u n e telle t r a n s f o r m a t i o n pour ra i t a t t e indre 50 mi l l ions 

ca o r , s . c est-a-dire qu 'e l le serait au m o i n s u n mil l ion de fois p lu s c o n s i d é r a " 

aisons r 6 5 m ' S e S 6 n H b e r t é d a n S 1 3 P ' U S é n * d e t o u t e s les combi -
n i o n s chimiques , c o m m e celle de l ' h y d r o g è n e et de l ' o x y g è n e p o u r f o r m e r de 

a s £ m 7 P ° S i t i f S , q U i P a r a i s s e n t c o n s t i t u e r , e n o y a u central de t o u t a t o m e s o n t 
ass z m a , c o n u s , eu r é tude est difficile et leur n a t u r e res te encore m y s t é r i e u s e . 

II n e n est pas de m e m e des co rpuscu le s néga t i f s ou é lec t rons . Ces de rn ie r s 
son t g roupes en g r a n d n o m b r e au tour des p r é c é d e n t s , e t des expé r i ences tou t 
a fait ingenieuses n o u s on t rense igné sur leur q u a n t i t é , su r leur p ropr ié té leur 
masse et leur rôle . ' 

Le plus petit a t o m e c o n n u , celui de l ' h y d r o g è n e , en con t i en t 2 0 0 0 : ils pa ra i s sen t 
dent iques dans t o u s les a t o m e s et f o rmen t ainsi u n des é l é m e n t s c o n s t i t u a n t s de 
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la ma t i è re . Q u a n t à sa m a s s e , elle est si faible q u e nos m o y e n s d ' éva lua t ion en 
f rac t ion de g r a m m e ne d isen t p lus r ien à l ' e spr i t . J u g e z p lu tô t par ces résu l ta t s , 
o b t e n u s à l 'a ide de m e s u r e s é lec t r iques tou t à fait préc ises . 

Un li tre d ' h y d r o g è n e , qui ne pèse q u e 8 cen t i èmes de g r a m m e , con t i en t Sçsex-
tillions 840 quintillions d ' a t o m e s ; u n e s imple division m o n t r e r a i t q u e chaque a t o m e 
d ' h y d r o g è n e ne pèse que un trillionième de trillionième de g r a m m e . Et c o m m e 
c h a q u e a t o m e con t i en t 2 0 0 0 é lec t rons néga t i f s , c h a q u e électron à son t o u r pèse 
s e u l e m e n t un demi octillionième de g r a m m e . 

L ' a tome est d o n c en t o u s points comparab le à u n e sor te de sys tème sola i re ; 
« a u t o u r du soleil f o r m é par l ' ion positif g r av i t en t en n o m b r e cons idérable les 
é l e c t r o n s ; il peu t se faire q u e cer ta ins de ces é l ec t rons ne so ien t p lus r e t enus d a n s 
leur o rb i t e par l ' a t t rac t ion é lec t r ique du res te de l ' a t ome et so ien t pro je tés en 
d e h o r s , telle u n e pet i te p lanè te ou u n e comète qui s ' é chappe ve r s les espaces s te l-
laires » . Cette c i ta t ion, q u e n o u s e m p r u n t o n s à M. H. Poincaré , pe in t b ien le 
t ab leau q u e la Phys ique m o d e r n e se îait de la cons t i tu t ion de la ma t i è re . 

L o r s q u ' o n c reuse ce difficile p rob lème , là ne s ' a r r ê t en t pas nos é t o n n e m e n t s . 
On avait au t re fo i s d é t e r m i n é la g r a n d e u r de l ' a t ome et on était a r r ivé à se 

r e p r é s e n t e r l ' a t ome c o m m e u n e sor te de sphè re de un deux millionième de milli-
mètre de d i amè t r e . Et m a i n t e n a n t q u e n o u s c o n n a i s s o n s l ' ex i s tence à l ' in tér ieur de 
cette s p h è r e d ' au m o i n s 2 0 0 0 co rpuscu les , n o u s a v o n s pu n o u s faire u n e idée de 
la g r a n d e u r de ces c o r p s g rav i t an t avec u n e rapidi té ex t raord ina i re a u t o u r des 
i ons posi t i fs , n o y a u x de c h a q u e a t o m e . Leur d i a m è t r e est bo 000 fois p lus pet i t 
q u e l ' a t o m e , c 'es t -à-dire q u e la s p h è r e idéale d a n s laquel le ils évo luen t . Imaginez 
2 000 g r a i n s de p l o m b de un mi l l imèt re d ' épa i s seu r s e u l e m e n t , e f fec tuan t des 
mi l l ia rds de r évo lu t ions pa r seconde dans u n e sphè re c reuse de 60 m è t r e s de 
d i amè t r e , s a n s se h e u r t e r ni se g ê n e r dans leurs m o u v e m e n t s , et vous aurez à u n e 
g r a n d e échelle u n modè le de l ' a t ome tel q u e n o u s le m o n t r e la Phys ique m o d e r n e , 
et v o u s c o m p r e n d r e z m i e u x auss i que , ma lg ré sa légère té , u n tel a t o m e pu i s se 
pos séde r u n e s o m m e d ' é n e r g i e i n c o m p a r a b l e . 

Les n o m b r e s relat ifs à la g r a n d e u r des co rpuscu l e s ainsi q u ' à leur vi tesse n ' o n t 
r ien de fanta is is te . Ces v i tesses son t ce r ta ines , car elles on t été pa r f a i t emen t 
m e s u r é e s . Les r a y o n s q u ' o n appel le cathodiques son t t o u t s i m p l e m e n t cons t i tués 
par u n vér i table d é p l a c e m e n t d ' é l ec t rons , de par t icu les néga t ives qu i , dans cer-
t a in s cas, s ' é c h a p p e n t de l ' a t ome . Eh bien ! les m e s u r e s les p lu s précises o n t 
accusé p o u r ces parce l les in f imes de mat iè re des v i tesses qui on t var ié e n t r e 
1 0 0 0 0 et 2 3 0 0 0 0 k i l o m è t r e s à la s econde , c 'es t -à-d i re que ces v i tesses s o n t de 
l ' o rd re de g r a n d e u r de celle de la l u m i è r e . Mais, chose p lu s é t r a n g e , les p h é n o -
m è n e s les mieux cons t a t é s s e m b l e n t p r o u v e r q u e ces par t icu les , en fait de mat iè re , 
n ' e n t r a î n e n t que de l 'é lectr ici té . La m a s s e ou la q u a n t i t é de mat iè re d ' u n c o r p s 
n 'ex is te ra i t pas en d e h o r s de sa quan t i t é d ' é lec t r ic i té ; en d ' a u t r e s t e r m e s , la mat ière 
e l l e -même serai t de l 'é lectr ici té p u r e m e n t et s i m p l e m e n t , et t o u t e s les p rop r i é t é s 
de la mat iè re se rédui ra ien t à des p rop r i é t é s é lec t r iques . 

Tel es t le dern ie r m o t de no t re Science su r la cons t i tu t ion de la mat iè re . 



Il semble, di t M. Brunhes , que plus nous a v a n ç o n s d a n s l ' examen m i n u t i e u x des 
dernières part icules de la mat ière , et p lus n o u s voyons reculer d e v a n t n o u s l 'espoir 
de c o m p r e n d r e la matière . 

Et, devan t ce m y s t è r e de l ' i n f i n imen t peti t , on se rappel le i n v o l o n t a i r e m e n t cette 
p h r a s e de Pascal : 

Il pensera peut-être que c'est là l ' ex t rême petitesse de la na tu re . Je veux lui faire 
voir là-dedans u n a b î m e nouveau . Je veux lui peindre non seu lemen t l 'univers 
visible, mais l ' immens i t é qu 'on peut concevoir de la na ture , d a n s l 'enceinte de ce 
raccourci d ' a tome . Qu' i l y crée u n e inf in i té d 'un ive rs , d o n t c h a c u n a son firmament, 
ses planètes, sa Te r r e , en la m ê m e propor t ion q u e le m o n d e visible. 

Ainsi , b ien q u e n o u s n ' a y o n s pu encore c o m p r e n d r e d a n s t o u s ses détails le 
m é c a n i s m e des ac t ions qu i e n g e n d r e n t les d i f fé ren ts p h é n o m è n e s matér ie ls , n o u s 
a v o n s fait depu i s q u e l q u e s a n n é e s un g r a n d pas en avan t d a n s ce q u ' o n appelai t 
au t re fo i s l 'un i té des forces phys iques . 

En dernière analyse t o u t se r a m è n e au m o u v e m e n t ; s ans dou te l ' énerg ie utili-
sable d iminue , elle se dégrade, mais la s o m m e de cette éne rg i e d e m e u r e c o n s t a n t e . 
C 'es t elle qui , en se t r a n s f o r m a n t , p r o d u i t des p h é n o m è n e s en a p p a r e n c e t r è s 
diversif iés . 

Nous al lons essayer de d o n n e r au lec teur u n e idée de l 'échelle s u r laquel le on 

p e u t les répar t i r . 
I m a g i n o n s u n e t ige é las t ique d 'acier se r rée dans un é t a u ; écar tons- la de sa 

pos i t ion et faisons-la v ibrer l e n t e m e n t d ' a b o r d , puis de p lus en p lu s vite. Q u e 
va-t-i l se p rodu i r e ? 

Dès q u e n o u s a u r o n s a t t e in t le n o m b r e de 32 v ibra t ions à la s e c o n d e , l 'air 
éb ran lé d o n n e r a à no t re t y m p a n audit i f u n c h o c que n o u s a p p r é c i e r o n s s o u s la 
f o r m e d ' u n son grave , le p lus g rave q u ' o n emplo ie en m u s i q u e . 

A u g m e n t o n s g r a d u e l l e m e n t le n o m b r e de v ibra t ions de no t re t ige d 'acier , n o u s 
al lons en t end re t ou t e s les no tes de la g a m m e ; mieux q u e cela, t o u t e s les no tes de 
t ou t e s les g a m m e s access ib les à l 'oreil le h u m a i n e . La g a m m e m o y e n n e s ' é t age ra 
e n t r e 517 et 1 0 3 4 v ibra t ions . Dans l ' in terval le de ces deux do, n o u s r e n c o n t r o n s le 
la d ' o r ches t r e , le f a m e u x la d u Conse rva to i re , celui dont v o u s vous servez p o u r rég le r 
vos i n s t r u m e n t s , v io lons ou pianos , e t qui v o u s est d o n n é par les d i apasons en 
ven te chez les éd i t eu r s de m u s i q u e . Ce la a t ou te u n e h is to i re t r o p l o n g u e p o u r 
ê t re r appor tée ici: qu' i l v o u s suff ise de savoir q u ' e n ver tu d ' u n décre t en date 
du 16 février 1859, t o u s n o s d i a p a s o n s do iven t d o n n e r u n la n o r m a l é m e t t a n t 
870 v ib ra t ions par s econde . 

A part i r de 7 0 0 0 v ibra t ions e n v i r o n , l 'orei l le est d o u l o u r e u s e m e n t impres -
s i o n n é e . les s o n s d e v i e n n e n t t r è s a igus , et on ne les emplo ie p lus en m u s i q u e 
q u e chez les sauvages . Si n o u s d é p a s s o n s 3 2 7 6 8 v ibra t ions par seconde , l 'oreil le 
h u m a i n e o rd ina i re n ' e n t e n d p lu s r ien , la l imite des s o n s percep t ib les es t a t t e in te . 

La g a m m e s ' é t endan t au delà, j u s q u ' à 34 mil l iards de v ibra t ions , n 'a f fec te aucun 
s e n s h u m a i n . N o u s s o m m e s dans la r ég ion des ondes é lec t r iques q u e n o t r e co rps 

ne p e u t percevoir , ma i s qui s o n t sens ib les , ve r s u n mil l iard de v ib ra t ions , a u x 
r écep teu r s des appare i l s de t é l ég raph ie s ans fil. Ce s o n t les ondes he r t z iennes , d u 
n o m d u phys ic ien Hertz qu i les a décou-
vertes et m e s u r é e s p o u r la p remiè re fois. 
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De 3 4 mil l iards de v ib ra t ions à 35 tril-
l ions s ' é t end u n e nouvel le région q u e la 
Phys ique n 'a p u e x p l o r e r : les o n d e s 
c o m p r i s e s d a n s cet intervalle cor res -
p o n d e n t c e r t a i n e m e n t à des p h é n o m è n e s 
définis , ma i s n o u s en i g n o r o n s la na tu re . 

N o u s a p p r o c h o n s m a i n t e n a n t des 
o n d u l a t i o n s l u m i n e u s e s , qui s o n t vis ibles 
p o u r n o t r e œil d a n s u n interval le é t roi t 
c o m p r e n a n t depu i s 450 j u s q u ' à 750 triI— 
l ions de v ib ra t ions par s e c o n d e ; elles 
v o n t du r o u g e au violet et e m b r a s s e n t 
t ou t e s les cou leu r s de l 'arc-en-ciel . 

En deçà du r o u g e , les o n d e s s o n t calo-
r i f iques , elles ne s o n t pas pe rçues par 
l 'œil , ma i s par not re s ens d u t o u c h e r . 
Au m o y e n de t h e r m o m è t r e s t rès s e n -
s ibles , les phys ic iens o n t pu explorer la 
r ég ion calor i f ique sur u n e g r a n d e é t e n d u e . 

Au delà du violet et à par t i r de 
7 5 0 t r i l l ions de v ib ra t ions , les o n d e s 
s o n t décelées par les p l aques p h o t o g r a -
ph iques , ma i s no t re œil ne les perçoi t 
p lus . 

A t t e i g n o n s 4 t r i l l ions de v ibra t ions , 
n o u s voilà de n o u v e a u p l o n g é s dans u n e 
série d ' o n d e s i n c o n n u e s d o n t la fonct ion 
n o u s échappe . Les r ayons X, d é c o u -
ver t s par R œ n t g e n , ne c o m m e n c e n t q u ' à 
288 qua t r i l l ions de v ib ra t ions p o u r finir 
vers 2 qu in t i l l ions de v ibra t ions e n v i r o n . 

Si d o n c no t re ré t ine , au lieu d ' ê t r e sens ib le à des l o n g u e u r s d ' o n d e s b e a u c o u p 
p lus basses , était adaptée p o u r cette r ég ion des r ayons X, les cou leu r s n o u s sera ient 
i n c o n n u e s , et ce q u e n o u s ve r r ions de la na tu re serai t u n é t r a n g e t ab leau . La 
f o r m e d u co rps h u m a i n se rédui ra i t au sque le t t e des individus , les forê ts se ra ien t 
t r a n s p a r e n t e s , seule la sève des a rb r e s res te ra i t visible c o m m e des fon ta ines con -
g e l é e s ; n o u s se r ions obl igés , p o u r n o u s g a r a n t i r des r ega rds indiscre ts , de loger 
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dans de véritables maisons de cristal ou de ver re à base de p l o m b q u e les r a y o n s X 
ne t raversent pas et, pour n o u s p e r m e t t r e de voir au deho r s , nos vi t res se ra ien t 
en bois ! 

Et si nos yeux étaient a c c o m m o d é s pour des v ib ra t ions encore p lus hau te s d a n s 
cette échelle sans fin, c o m m e n t n o u s apparaî t ra i t le m o n d e ex té r i eur ? Nul phys i -
cien ne peut le dire ni même le s o u p ç o n n e r . Not re sc ience s ' a r r ê t e i m p u i s s a n t e 
devant le mystère . C'est lui q u e n o u s r e n c o n t r o n s pa r tou t et t o u j o u r s au bou t de 
toutes nos invest igat ions . Il f e rme tou t e s les a v e n u e s de la p e n s é e ; c 'est t o u j o u r s 
lui que nous apercevons derr ière t ou t e s nos découve r t e s ; c o m m e l ' hor izon sous 
les pas du voyageur égaré, les l imites de nos conna i s sances r ecu len t sans cesse 
et l'infini nous en sépare t ou jou r s . Pauvres savan t s qui cô to ien t les m y s t è r e s dans 

t ou t e s leurs r eche rches et qui r ep rochen t 
à la ph i losophie et à la re l igion révélée 
d 'en con ten i r q u e l q u e s - u n s ! 

P u i s q u e p o u r l ' i ns tan t n o u s ne p o u -
vons aller p lu s avan t , f a i sons le bi lan 
de n o s c o n n a i s s a n c e s ; no t re d o m a i n e 
est assez vaste p o u r q u e n o u s pu i s s ions 
nous y mouvo i r à l 'aise, et ce qu ' i l n o u s 
est pe rmis d ' exp lo re r est suf f i san t p o u r 
n o u s ravir et p r o v o q u e r no t re e n t h o u -

TUBE DE CROOKES SERVANT AUX RAYONS x siaste admira t ion 

L 'é tude de la Phys ique n o u s a m o n t r é 
que tout , dans l 'ordre matériel, se r a m è n e au m o u v e m e n t . Les r ég ions i n c o n n u e s 
rencontrées dans cette g a m m e a s c e n d a n t e qui s ' a c h e m i n e r a p i d e m e n t des v ibra-
t ions sonores aux rayons é lect r iques , calor i f iques, l u m i n e u x , c h i m i q u e s , p o u r 
aboutir f inalement aux ondes her tz iennes , ces r ég ions i n c o n n u e s , d is- je , d o n t 
nous soupçonnons l 'existence, mais d o n t n o u s i g n o r o n s le rôle, s e r o n t peu t - ê t r e 
découvertes un j o u r ; c'est le c h a m p ouver t aux exp lo ra t eu r s de l ' aveni r . Que l l e s 
surprises les a t tendent? Nous ne s avons encore , mais , n ' en d o u t o n s pas , le p r i n -
cipe de l 'uni té des forces phys iques ne sera pas al téré, le m o u v e m e n t se ra le 
terme final de toutes les inves t iga t ions . 

L'intérêt de la Science serait d o n c d 'ana lyser ce m o u v e m e n t , pr inc ipe de t o u t ? 
Bon gré mal gré, nous voici r amenés a u x ques t ions de m é t a p h y s i q u e déjà posées 
au chapitre V. 

Laissons les phi losophes chercher u n e b o n n e déf ini t ion du m o u v e m e n t , et pas -
sons outre . 

La question qu'il nous reste à t ra i te r est d ' u n e t o u t au t r e i m p o r t a n c e , e t n o u s 
allons voir que le physicien avec son expé r imen ta t i on ne n o u s se ra d ' a u c u n e 
utilité. 

Nous avons consta té que les sons de la g a m m e , par exemple , son t c o m p r i s d a n s 
une certaine échelle de vibrat ions. 

Si no t re d i apason vibre à m o i n s de 32 osc i l la t ions par seconde , n o u s n ' e n t e n -
d o n s r ien . Au delà de 33 000, r ien encore . Dans l ' in terval le , le son est percept ib le . 

Or , ce s o n , qu i , en d e h o r s de no t re oreil le, est u n m o u v e m e n t , c o m m e n t le 
p e r c e v o n s - n o u s ? 

P r e n o n s le d iapason é m e t t a n t le la no rma l : 8 7 0 v ibra t ions m é c a n i q u e s s o n t 
t r a n s m i s e s par seconde à not re t y m p a n ; celui-ci les passe aux f ins o r g a n e s de 
l 'orei l le m o y e n n e , mar t eau , enc lume , é t r ie r . L'oreil le i n t e r n e c o m m e n c e ; l 'é t r ier 
a p p u y é s u r la fenê t re ovale m e t en m o u v e m e n t le l iquide du l i m a ç o n ; les f ibres 
de Cort i — o u d ' a u t r e s ramif ica t ions — e n t r e n t en b ran le , et les ner fs , vér i tables 
fils é lec t r iques , e m p o r t e n t à la cellule cérébra le cette i m p r e s s i o n reçue . 

Voilà qui va b i en . Nous a v o n s fait de l ' ana tomie , a u c u n e t r a n s m i s s i o n ne n o u s 
a échappé . Mais si v o u s avez suivi les r a i s o n n e m e n t s p récéden t s , v o u s avez dû 
conc lu re que , des 870 v ib ra t ions émises par le d iapason , a u c u n e ne s ' es t p e r d u e 
en rou te . La cellule d u cerveau les a t ou t e s reçues . 

A l 'o r ig ine , à la source , ces v ib ra t ions é ta ient du m o u v e m e n t . En quel état 
arr ivent-el les ? Je ne sais t r o p au j u s t e , mais s û r e m e n t à l ' a r r ivée , c 'es t encore du 
m o u v e m e n t , t o u t c o m m e au dépar t . Cherchez , r e t o u r n e z le p h é n o m è n e , analysez-
le, la Mécanique v o u s in terdi t de t r o u v e r d a n s l 'apparei l r écep teu r au t re chose q u e 
d a n s l 'apparei l t r a n s m e t t e u r ; c 'es t de l ' énerg ie , d é g r a d é e t a n t qu ' i l vous plaira, 
d o n c d u m o u v e m e n t molécula i re . 

Alors , d i t e s -moi , c o m m e n t se fait-il q u e ce m o u v e m e n t se c h a n g e en son? Un 
la au départ, e n c o r e u n e fois, c 'es t u n e série de m o u v e m e n t s , c 'es t u n son extérieur, 
ou p l u t ô t c 'es t la cause du son; 
mais u n la à l'arrivée, c ' es t au t re 
chose ; v o u s ne le percevez pas 
c o m m e u n p h é n o m è n e m é c a n i q u e . 
La p r e u v e , c 'es t q u e vous avez eu 
r ecou r s à d ' i n g é n i e u s e s expér iences 
p o u r ana lyse r sa cause en dehors de 
vous , e t l 'effet p rodu i t ne lui res-
semble p lus . V o u s n ' e n t e n d e z pas 
les v ib r a t i ons , ma i s u n e no te de 
m u s i q u e , le la n o r m a l . Doublez les 
v ib ra t ions , v o u s ne doub lez pas le 
la q u e v o u s e n t e n d e z , car le la q u e 
v o u s e n t e n d e z , c 'es t le la de l 'octave 
s u i v a n t e ; u n la doub lé , t r ip lé , ou 
rédui t de moi t ié , un demi- fo n ' aura i t 
a u c u n s e n s p o u r v o u s . Et les diffé-
r e n t s la p e r ç u s , e n t e n d u s , ne r e s -
s e m b l e n t en rien aux causes ex té -
r i eures qu i les on t fait na î t re . Il y a 
d o n c en v o u s des p h é n o m è n e s qui „ „ 
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m è n e s maté r ie l s , a u x p h é n o m è n e s m é c a n i q u e s . Q u e ceux-c i les p r o v o q u e n t , so i t ; 
m a i s les u n s et les a u t r e s ne p e u v e n t ê t re c o n f o n d u s ; i ls s o n t de n a t u r e dif fé-
r e n t e . D a n s cet o r d r e d ' idées , la P h y s i q u e n ' e x p l i q u e p lus r i e n , et v o u s ê t e s o b l i g é s 
d ' a v o u e r q u e ce qu i e n t e n d , et n'est pas la cellule ni le cerveau, mais quelque close 
qui sent l o r s q u e la cel lule est éb ran lée , et ce q u e l q u e c h o s e qu i s e n t ne p e u t ê t r e 
maté r ie l ni é t e n d u e n c o r e u n e fo i s ; car ce n ' e s t p a s r é s o u d r e le p r o b l è m e q u e de 
r ecu le r i n d é f i n i m e n t le t e r m e où, q u o i q u e n o u s f a s s i o n s , n o u s s e r o n s f o r c é s 
d ' a b o u t i r . 

Fa i tes la m ê m e cons t a t a t i on p o u r la l u m i è r e , e t v o u s v o u s r e n d r e z c o m p t e q u e 
la s e n s a t i o n d u r o u g e , ce n ' e s t pas u n n o m b r e de v i b r a t i o n s d é t e r m i n é . 

En a u g m e n t a n t s a n s cesse le n o m b r e de v ib r a t i ons , v o u s r e s s e n t i r e z succes -
s i v e m e n t de l ' o r a n g é , d u j a u n e , d u v e r t , de l ' i n d i g o et d u v io le t ; s e n s a t i o n s t r è s 
d i f f é r en t e s et i r r éduc t ib l e s les u n e s a u x a u t r e s . 

Il en est de m ê m e p o u r t o u t e s les s e n s a t i o n s . Le p h é n o m è n e i n t e r n e n e res-
s e m b l e d o n c en r ien à sa cause . L ' é b r a n l e m e n t de la ce l lu le es t la condition de la 
s e n s a t i o n ; il ne l ' exp l ique p a s , il ne p é n è t r e p a s le secre t de ce t te c h o s e n o u v e l l e 
et d i f f é r en t e q u e v o u s cons t a t ez s a n s le s e c o u r s d ' a u c u n e e x p é r i e n c e . 

En u n m o t , q u a n d v o u s s en t ez , v o u s ne c o n f o n d e z p a s le s u j e t qu i s e n t , et qu i 
n ' e s t a u t r e q u e v o u s , avec v o t r e orei l le , avec v o t r e œi l , a v e c v o s ce l lu le s céré-
b r a l e s ; il y a en vo t re ê t re quelque chose de p l u s q u e le c o r p s , c ' e s t ce qu i s e n t , et 
ce t te s u b s t a n c e qu i s en t et qui fait pa r t i e de v o t r e moi, n o m m e z - l a c o m m e v o u s 
v o u d r e z : mo i je l ' appe l le ÂME, et le m o t ne fait r ien à la c h o s e . 

A u x t e m p s de P la ton , d ' A r i s t o t e , de s a i n t T h o m a s , de Le ibn i t z , les p h i l o s o p h e s 
é ta ien t auss i b i en out i l lés q u ' a u j o u r d ' h u i p o u r r é s o u d r e ce p r o b l è m e ; l es s a v a n t s 
a c tue l s d i s c u t e r o n t p o u r savoi r s i , d a n s le l i m a ç o n de l ' o r e i l l e , l ' o n d e a c o u s t i q u e 
est t r a n s m i s e pa r tel ou tel o r g a n e ; m a i s n o u s s a v o n s q u e le m é c a n i s m e i m p o r t e 
p e u . Il abou t i r a i t f a t a l e m e n t à ê t re p e r ç u pa r q u e l q u e s u b s t a n c e i m m a t é r i e l l e , 
i n é t e n d u e . Ce p r inc ipe qu i s en t est u n c a u c h e m a r p o u r le m a t é r i a l i s t e ; c ' e s t a u s s i 
la b ê t e no i re des é v o l u t i o n n i s t e s , p o u r l e s q u e l s la m a t i è r e et les f o r c e s p h y s i c o -
c h i m i q u e s d e v r a i e n t suf f i re à t ou t e x p l i q u e r . 

Une cel lule végé ta l e qu i naî t pa r h a s a r d d ' u n e c o m b i n a i s o n de d i f f é r e n t s é l é m e n t s ; 
d e s é l é m e n t s qui , par des fo rces i n c o n n u e s m a i s t o u j o u r s m o l é c u l a i r e s , en a r r iven t 
à t r o u v e r u n « t r u c » d i f fé ran t d u vo is in p o u r s ' a g e n c e r d e f açon à se r e p r o d u i r e , 
à se t r a n s f o r m e r , à d o n n e r t o u t e la sé r ie qu i s é p a r e le m i c r o b e — s i m p l e cel lu le 
végé ta l e — d u g r a n d cèdre , c ' e s t u n p e u d u r ; mais , à la g r a n d e r i g u e u r , a d m e t -
t o n s - l e p o u r u n i n s t a n t . Si la vie a é té végé ta l e d ' a b o r d , n o u s s a v o n s q u e p e u 
a p r è s elle a fait u n pas de p lus , qu ' e l l e es t d e v e n u e a n i m a l e ; c ' e s t -à -d i re q u e des 
ê t r e s s o n t nés qu i o n t eu des s e n s a t i o n s , qu i o n t v u , q u i o n t e n t e n d u , q u i o n t 
é p r o u v é de la d o u l e u r . Que l est celui qu i a c o m m e n c é ? J e l ' i g n o r e ; m a i s je sais 
qu ' i l y a eu u n p r e m i e r a n i m a l qu i a s e n t i . Etait-il f o r m é d ' u n e cel lu le u n i q u e o u 
c o m p o s é d ' u n a g r é g a t de ce l lu les? Peu i m p o r t e ! 

S i m p l i f i o n s le p r o b l è m e et p r e n o n s u n e cel lu le u n i q u e : P o u r q u o i ce t te ce l lu le , 
dé r ivée , d ' a p r è s l ' é v o l u t i o n n i s m e , d u r è g n e végé t a l , s ' e s t - e l l e m i s e u n b e a u j o u r 

à s e n t i r ? Elle y est a r r i vée peu à p e u : elle a t r a v e r s é , d i t - o n , t o u s les d e g r é s , d e p u i s 
l ' i n c o n s c i e n c e j u s q u ' à la c o n s c i e n c e ( i ) . 

L o r s q u ' u n s a v a n t m e r a c o n t e de pare i l l es b a l i v e r n e s , j e lui r is au nez-. 11 se 
m o q u e de la p e n s é e , il p r e n d d e s m o t s p o u r d e s réa l i tés . Inconscience v e u t d i re 
négation de la conscience. Passe r i n s e n s i b l e m e n t de la n o n c o n s c i e n c e à la c o n s c i e n c e 
r e v i e n d r a i t à i m a g i n e r q u ' o n p e u t a r r ive r pe t i t à pe t i t d u n é a n t à l ' ex i s t ence . Cela 
est- i l p o s s i b l e ? O u i o u n o n , t o u t es t là ! 

On r é p l i q u e en d i s a n t q u e la c o n s c i e n c e a p p a r t i e n t à la m a t i è r e et qu ' e l l e se 
d é v e l o p p e p e u à p e u d a n s u n e é v o l u t i o n l e n t e , m a i s c o n t i n u e . A t o u t p r e n d r e , 
j ' a i m e r a i s m i e u x cela , ma i s , h é l a s ! la d i f f icu l té , p o u r ê t r e r ecu lée , n ' e n s u b s i s t e 
pas m o i n s , car o n e s t f a t a l e m e n t c o n d u i t à u n e a u t r e i m p a s s e d o n t o n ne s o r t 
p l u s . 

La m a t i è r e é t a n t d iv is ib le et a c t u e l l e m e n t d iv isée en a t o m e s — m ê m e e n c o r p u s -
cu les , — o n es t f o r c é m e n t ob l i gé de do te r c h a c u n d ' e u x d ' u n e c o n s c i e n c e . 

U n e cel lule a u r a d o n c a u t a n t de c o n s c i e n c e s q u e d ' a t o m e s o u de c o r p u s c u l e s . 
I m a g i n e z - v o u s u n e n s e m b l e de pe t i t es c o n s c i e n c e s f o r m a n t u n e g r a n d e c o n s c i e n c e ? 
J 'ai b e a u e s saye r de c o n c e v o i r ce p h é n o m è n e , n o n s e u l e m e n t sa s i gn i f i ca t i on 
m ' é c h a p p e , m a i s j e ne p u i s l ' i m a g i n e r ; au n o m de l ' év idence , m a r a i son se c a b r e . 

U n e c o n s c i e n c e ne p e u t s e n t i r p o u r a u t r u i ; u n e c o n s c i e n c e qu i cen t r a l i s e d ' a u t r e s 
c o n s c i e n c e s é l é m e n t a i r e s , cela ne veu t p l u s r ien d i r e ! 

L a i s s o n s les m o n i s t e s d é g u i s e r l eur i g n o r a n c e s o u s u n e a v a l a n c h e de m o t s , 
hab i l l e r des o u t r e s g o n f l é e s de v e n t avec d e s é to f f e s a u x c o u l e u r s c r i a r d e s ; 
l a i s sons - l es se d é b a t t r e d a n s u n b o u r b i e r f a n g e u x o ù ils s ' e n f o n c e n t t o u s les j o u r s . 

La Sc ience , e n c o r e u n e fois , ne c o n s i s t e p a s d a n s u n e sér ie d ' e s c a m o t a g e s . P o u r 
t o u t e sp r i t s a in , u n p r i n c i p e qu i s en t es t f o r c é m e n t i m m a t é r i e l , d o n c i n é t e n d u , 
il ex ige u n e c réa t ion spéc ia le , il ne s a u r a i t p a s s e r d u n é a n t à l ' ex i s t ence sans le 
s e c o u r s de Celui pa r qu i t o u t a é té fa i t . 

A cô té de p h é n o m è n e s c o m m u n s à l ' a n i m a l e t à l ' h o m m e , p r e n n e n t p lace chez 
n o u s d ' au t r e s faits irréductibles à la sensation. T e l s s o n t les a c t e s d ' i n t e l l i g e n c e et de 
v o l o n t é . Les p r e m i e r s s e u l s v o n t r e t en i r p o u r l ' i n s t a n t n o t r e a t t e n t i o n . 

O n di t et o n r épè t e s u r t o u s les t o n s q u e l ' a n i m a l est u n ê t r e i n t e l l i g e n t , c ' e s t 
u n e g r a v e e r r e u r ; o n d é t o u r n e le m o t intelligent de s o n s e n s p r o p r e . L ' a n i m a l s e n t 
c o m m e n o u s ; p e u t , c o m m e n o u s , a s soc i e r des s e n s a t i o n s par le m ê m e m é c a n i s m e 
c é r é b r a l , ê t r e capab le de m é m o i r e . T o u s ces p h é n o m è n e s s ' e x p l i q u e n t s a n s l ' i n -
t e r v e n t i o n d ' u n e f acu l t é s u p é r i e u r e à la s e n s a t i o n . Les ac t e s qu i , chez lui, n o u s 
p a r a i s s e n t les p l u s c o m p l e x e s p e u v e n t t o u j o u r s s ' e x p l i q u e r pa r u n e sér ie de s e n -
s a t i o n s c o n s é c u t i v e s e t l iées par u n e a s soc i a t ion o r g a n i q u e . Ce n ' e s t pas le lieu de 
d é v e l o p p e r ce t te p e n s é e , m a i s n o u s i n s i s t o n s s u r ce fait q u e l ' a n i m a l est i ncapab l e 
d ' a p e r c e v o i r les r a p p o r t s e n t r e les c h o s e s et i n c a p a b l e de d é g a g e r ce r a p p o r t d e s 
s e n s a t i o n s p e r ç u e s . Voic i , j e s u p p o s e , d e u x é t e n d u e s éga l e s , d e u x t r i a n g l e s ; 

(i) Le mot conscience ici, comme dans la suite de ce chapitre, est pris dans u n sens très 
défini: il est synonyme de « fait de sentir », d ' « état de sentir ». 



l ' an imal les voit c o m m e moi ; ces deux t r i ang le s éve i l l en t chez lui , c o m m e chez 
moi , deux sensa t ions de couleur , pa r e x e m p l e . 

Mais t and i s que l ' an imal n ' i ra pas p lu s loin, l ' h o m m e es t capab le d ' u n e au t r e 
o p é r a t i o n ; il j u g e de la r e s semblance de ces d e u x t r i a n g l e s ; n o n s e u l e m e n t dans 
son espr i t ex i s ten t deux rep résen ta t ions égales de t r i ang le s , ma i s à cela s ' a j o u t e 
a u t r e chose : la ressemblance qu' i l c o n s t a t e . 

— Sensa t ion , di rez-vous. 
— Poin t du t o u t . Deux t r i ang le s , d e u x f igures p e u v e n t ê t re r ep ré sen tées , 

i m a g i n é e s , dess inées , puisqu ' i l s ' ag i t d ' e s p a c e ; dessine^ donc une ressemblance ou 
îine différence ? 

Le r o u g e et le violet vous p r o c u r e n t d e u x s e n s a t i o n s diverses ; si vous vous 
rendez c o m p t e de la différence, si vous la fo rmulez n e t t e m e n t d a n s vo t re con-
science, vous a jou tez au t re chose , vous por t ez un j u g e m e n t , vous é m e t t e z u n e 
idée : vo t re espr i t est d o n c capable d'autre chose que de sensation. 

11 ne faut d o n c pas con fond re ces d e u x faits i r réduct ib les d o n t l ' un , la sensation, 
est acte p u r e m e n t passif , t andis q u e le jugement, e s s en t i e l l emen t actif, t é m o i g n e 
d ' u n s u j e t t o t a l e m e n t d i f férent de l ' an imal . 

. A l o r s q u e I e s s e n s a t i o n s , le s o u v e n i r , les ac tes de m é m o i r e ne se p e u v e n t ima-
g ine r s ans travail cérébral , s ans u n e ac t ion o r g a n i q u e , s ans d é p e n s e d ' é n e r g i e , il 
n ' a j amais été p r o u v é q u e la pe rcep t ion des r a p p o r t s e n t r e les choses , nos j u g e -
m e n t s , la pensée en u n mot , d a n s son act ion centra le , néces sa i r emen t s imple , en 
d e p e n d e en a u c u n e façon. « En ce for in té r i eur , a - t -on dit avec ra i son , il n ' y a 
p lus r ien de la mat iè re du corps , de l ' o r g a n i s m e , p lu s rien de t o u t ce qui est 
e t e n d u e et m u l t i t u d e . C 'es t s ans cet o r g a n e q u ' o n pense , , disait Ar i s t o t e ; cette 
hau te p ropos i t ion est d e m e u r é e i néb ran l ab l e et v r a i s e m b l a b l e m e n t pour qui s a u r a 

l ' e n t e n d r e ne sera j ama i s éb ran lée . » 
On c o m p r e n d r a m i e u x m a i n t e n a n t p o u r q u o i la ph i losoph ie spi r i tua l is te n ' a d -

me t t r a j a m a i s la théor ie t r a n s f o r m i s t e app l iquée au t o u t de l ' h o m m e . 

De m ê m e q u e le m o n i s m e ne sait c o m m e n t passe r d u néan t à l 'ê t re , de l ' incon-
science à la consc ience , du m o n d e o r g a n i q u e au m o n d e sens ib le , de m ê m e la 
doc t r ine de 1 évolu t ion est r ad i ca l emen t i m p u i s s a n t e à expl iquer le pas sage de 
1 an imal qu i sen t à l ' h o m m e qui p e n s e . L ' âme de l ' h o m m e n 'a a u c u n r appor t de 
fi l iat ion, de pa ren te , avec le p r inc ipe qui sen t chez l ' an ima l . 

La ra ison h u m a i n e arr ivée à ces s o m m e t s c o m p r e n d a lors t o u t e la p r o f o n d e u r 
de cette pensee qui t e r m i n e , d a n s la Genèse , l ' œ u v r e de six j o u r s : 

Puis Dieu dit : « Fa i sons l ' h o m m e à n o t r e i m a g e selon no t re r e s semblance . » 
ht c est la auss i q u ' a b o u t i t la Science h u m a i n e . 

D E U X I È M E P A R T I E 

Q U I SOMMES-NOUS? 
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k u p l u s b e a u x t e m p s d u t r a n s f o r m i s m e , des é c r i v a i n s c a t h o l i q u e s , p o u r allier 

le d o g m e a v e c les d o c t r i n e s s c i en t i f i ques , n ' o n t p a s h é s i t é à a d m e t t r e u n e d e s -

c e n d a n c e s i m i e s q u e d u c o r p s de l ' h o m m e . S a n s d o u t e , d i sa ien t - i l s , t o u t l ' H o m m e 

ne v i en t p a s de l ' a n i m a l . L ' â m e a é té c réée pa r D i e u ; m a i s p o u r q u o i n o t r e c o r p s 

ne dér ivera i t - i l p a s d ' u n m a m m i f è r e dé j à é v o l u é , d u s i n g e , pa r e x e m p l e ? 

Te l l e es t la q u e s t i o n q u e n o u s a l l o n s é t u d i e r e n s e m b l e . En s u p p o s a n t m ê m e 

q u e le s i n g e et l ' h o m m e , d ' a p r è s c e r t a i n e s d o c t r i n e s c o n t e m p o r a i n e s , dé r iven t 

l ' u n e t l ' a u t r e d ' u n a n c ê t r e c o m m u n , la Sc ience peu t -e l le , à ce s u j e t , n o u s f o u r n i r 

d e s p r e u v e s s a n s r é p l i q u e r 

T o u s les j o u r s , les r e c h e r c h e s p r é h i s t o r i q u e s r a m è n e n t à la su r f ace d u sol des 

h o m m e s a y a n t v é c u l o n g t e m p s a v a n t les c iv i l i sa t ions c o n n u e s . 

Si l ' h o m m e e t le s i n g e o n t u n ancê t r e c o m m u n , n o u s d e v o n s , e n e x h u m a n t 

l e u r s r e s t e s , vo i r se c o m b l e r peu à p e u l ' a b î m e qu i , a u p o i n t de v u e a n a t o m i q u e , 

les s é p a r e a c t u e l l e m e n t . 

En est-i l a i n s i ? 
O n le vo i t , les q u e s t i o n s q u e s o u l è v e ce n o u v e a u p r o b l è m e s o n t a u s s i p a s s i o n -

n a n t e s q u e les p r e m i è r e s é t u d i é e s a u c o m m e n c e m e n t de cet o u v r a g e . 

Je se ra i s p r e s q u e t e n t é d ' a v o u e r q u ' e l l e s o f f r e n t p o u r n o u s u n in t é r ê t p l u s c o n -

s idé rab le , p u i s q u ' e l l e s n o u s t o u c h e n t de p l u s p r è s . 

Q u ' o n ne s 'y t r o m p e p o i n t ; je n 'a i n u l l e m e n t l ' i n t e n t i o n d ' é c r i r e u n m a n u e l 
d ' A r c h é o l o g i e p r é h i s t o r i q u e ( i ) . Ce t t e n o u v e l l e sc ience e s t l ' u n e d e s p l u s diff ici les 
à é t u d i e r . Elle s u p p o s e u n e n s e m b l e de c o n n a i s s a n c e s r a r e m e n t r éun ie s chez u n 
m ê m e ind iv idu : elle es t u n s a n c t u a i r e f e r m é a u x p r o f a n e s . 

S a n s vou lo i r e n e x p l o r e r les m o i n d r e s r eco ins , il ne m ' a pas p a r u t r o p a u d a -

(i) Je ne saurais trop recommander, aux lecteurs que la question intéresse, la lecture du 
Manuel d'Archéologie vréhistorique de M. J . D É C H E L E T T E , Alphonse Picard, editeur, rue 
Bonaparte, Paris. 



d e u x , toutefois , d 'avancer su r le seuil et de v o u s faire conna î t r e les conc lus ions 
de ceux qui pénè t ren t p lu s avan t . 

Au préalable, u n e incurs ion d a n s u n d o m a i n e à côté , celui de la phys io logie , 
m e para î t t o u t à fait nécessai re p o u r m e t t r e le lec teur à m ê m e de j u g e r les diffé-
rentes pièces du procès . 

Nous avons vu que la sensa t ion s u p p o s e un su je t s en t an t , et le j u g e m e n t u n 
sujet qui pense , u n être d is t inct de la ma t i è r e . 

Ce su je t , n o u s l ' avons appe lé A m e . 
C 'es t no t re â m e qui , f ina lemen t , voit , e n t e n d , r e s sen t les i m p r e s s i o n s , veut , 

c o m m a n d e les m o u v e m e n t s du co rps , p e n s e , j u g e , se d é t e r m i n e à l ' ac t ion. 

Or , n o u s savons , à n ' en pas d o u t e r , q u e les i m p r e s s i o n s s o n t t r a n s m i s e s au 

C O U P E DU CERVEAU DANS L E SENS H O R I Z O N T A L 

cerveau au m o y e n de filets n e r v e u x , c o m p a r a b l e s en p lus d ' u n po in t aux fils télé-
g r a p h i q u e s . 

C 'es t au cerveau q u ' a b o u t i s s e n t en dern ie r r e s so r t les ner fs du co rps h u m a i n . 
Mais le cerveau est u n e m a s s e é n o r m e , c o m p l i q u é e . Les phys io log i s t e s y dis-
t i n g u e n t le bulbe, sor te de faisceau où les ner fs v i e n n e n t s ' en t r e -c ro i se r . Ceux de 
la moi t ié dro i te d u corps — t ronc , b r a s et j a m b e — en sor ten t par la g a u c h e et 
i n v e r s e m e n t . 

L ' ana tomie m o d e r n e , g râce à des m é t h o d e s e x t r ê m e m e n t i n g é n i e u s e s , ne s ' es t 
pas a r rê tée en si b o n chemin : elle a suivi , d a n s la m a s s e supé r i eu re de l 'encé-
phale, le t ra je t des d i f férentes i m p r e s s i o n s . A p r è s des relais divers , t o u t e s les 
impres s ions ressen t ies qui sont du mouvement ( i ) , s o n t reçues d a n s les deux hémis-

(i) Le mécanisme de ce mouvement moléculaire est encore mal connu. Certains physiolo-
gistes ne sont pas éloignés de croire que l'influx nerveux est de nature électro-chimique. 

phères cérébraux; c 'es t là que s ' accompl i t le p h é n o m è n e de la sensa t ion . Ce ne 
son t pas n o s yeux qui vo ien t , ils se b o r n e n t à t r a n s m e t t r e l ' impress ion reçue ; la 
ré t ine est affectée d ' u n cer ta in m o u v e m e n t qui , lui, se t r a n s m e t de p roche en 
p roche et abou t i t f i n a l e m e n t à des cel lules d é t e r m i n é e s de l ' h émi sphè re cérébra l . 

LES C I R C O N V O L U T I O N S C É R É B R A L E S E T LE C E R V E L E T VUS DE CÔTÉ 

Les cel lules v ib ren t , elles s o n t affectées , et, chose mys té r i euse , inexplicable : nous 

voyons une couleur. 

T a n t qu ' i l y a m o u v e m e n t matér ie l , la Science expl ique t o u t ; ma i s ce qu 'e l le 

ne saura i t exp l ique r , pas p lu s que l ' i g n o r a n t , c 'es t le pas sage du m o u v e m e n t au 
p h é n o m è n e p sych ique . 

Le m o t psyc-bique e m p l o y é par tou t le m o n d e , m ê m e par les posi t ivis tes , n ' e s t 
au fond q u ' u n aveu d ' i g n o r a n c e . Poin t n ' e s t beso in d ' ê t r e phys io log i s t e pour 
c o m p r e n d r e quel le d i f f é rence radicale exis te en t r e un m o u v e m e n t matér ie l et u n e 

percept ion de cou l eu r . 
Au xviic siècle, on avait t r è s b ien c o m p r i s qu' i l fallait, p o u r recevoir l ' impress ion , 

u n su je t , u n e â m e , et il était t o u t na tu re l , c roya i t -on , de rechercher la place de 

l ' âme dans le ce rveau . 

Le r a i s o n n e m e n t paraissai t b o n . Les ne r f s t r a n s p o r t e n t les i m p r e s s i o n s au cer-

veau ; à part i r de ce dern ie r t e r m e , de leur arr ivée, n o u s s e n t o n s . Mais, pou r 

sent i r , il f au t un ob je t d i s t inc t de la mat iè re , u n e â m e , d o n c l ' âme réside dans le 

cerveau . 
Et on se mi t à che rche r o ù l ' âme pouvai t b ien s i ége r . 

Descar tes , consu l t é , la plaça d a n s u n e sor te d ' exc ro i s sance occupan t la part ie 
centra le du cerveau et c o n n u e sous le n o m de glande pméale. La t rouvai l le ne fu t 



pas heu reuse , et la physio logie m o d e r n e a d é m o n t r é q u e si les impres s ions res 
sen t . e s abou t i s s en t t ou t e s aux h é m i s p h è r e s cé rébraux , les centres de p e r c e p t i o n 
s o n t c ependan t placés à des e n d r o i t s d i f fé ren ts su ivan t leur na tu re • il y a u n 
cen t r e visuel , un cen t re audit i f , e tc . De m ê m e , si vous ê tes p iqué à la ma in où à la 
j a m b e , l ' impress ion sera t r a n s p o r t é e à tel ou tel endroi t de l ' h émi sphè re cé rébra l 

Au poin t de vue a n a t o m i q u e , le p r o b l è m e résolu est merve i l l eux et la c h i r u r g i e 

1 ut i l ise; mais , au po in t de vue p s y c h i q u e , la ques t ion s ' embrou i l l e et je vais le 
d e m o n t r e r fac i lement . 

Les nerfs sensi t i fs , qu ' i l s a b o u t i s s e n t à l 'œil , à l 'oreil le ou à la ma in , on t t ous la 
m e m e na tu re , chacun d eux véhiculé d u m o u v e m e n t . Les cellules du cerveau q u e 
es nerfs relient à l 'œil , à l 'oreille, à la ma in , son t , elles auss i , a b s o l u m e n t ' iden-

t i q u e s ; rien j u s q u ici du m o i n s ne p e u t nous faire s u p p o s e r le cont ra i re Alors 
c o m m e n t exp l iquerez -vous la d i f f é rence des r é su l t a t s ? Ici, c 'es t u n e cellule qu i 
vibre , et vous avez la percept ion de couleur; là, c 'es t u n e cellule semblab le à la 
p r emie re qu . p r o v o q u e u n e sensa t ion de 50«; ai l leurs , u n e t ro i s ième cellule vibrera 
et vous aurez la sensa t ion d ' u n e douleur, une p iqûre , par exemple . E v i d e m m e n t ' 

ces ce I u l e s . d e n t . q u e s n ' o c c u p e n t p a s la m ê m e place, et c 'es t p r éc i s émen t l i 
q u est le m y s t e r e . v d 

Si l 'on pouvai t t r a n s p l a n t e r u n e cMule auditive à la place d ' u n e cellule visuelle 
c o m m e on greffe la q u e u e d ' u n rat s u r le nez de son vois in , il serai t c u r i e u x i e 
conna î t r e le résu l ta t . Peut -e t re v e r r i o n s - n o u s des cou leu r s l o r s q u ' o n n o u s joue ra i t 

e t ' , n v e r s e m e n t ' u n b e a u ~ s e — * - • 

¿¿ŒZ^^iïrjzque n o u s n e ™ 

p r o p o s i t i o n 3 " t e m " S " " P h i ' ° S O p h e S avaient é n o n c é semblab le 

Pu i sque c 'est n o t r e â m e qui pe rço i t et q u e n o t r e â m e est immatérielle d o n c 
.netendue, la ques t ion de localisation n ' a pas de s e n s . A u t a n t vaudrai t essayer d 
local iser , c 'es t -à-di re de s i tuer d a n s l ' espace , la not ion de t r i angle u £ d 
c n c o n f e r e n c e . Ce q u , est immaté r ie l n'est pas dans l'espace. Not re â m e est là o ù ell 

m , e " d ™ a n d e z P a s j e ne saura i s v o u s r é p o n d r e Nous pou 
v o n s a d m e t t r e a la r i g u e u r que l ' â m e agi t hab i tue l l emen t par l ' i n t e rméd ia re d u 
cerveau, mais elle n ' e s t pas localisée s e u l e m e n t dans cet o r g a n e . 

La physio logie n o u s d o n n e encore d ' a u t r e s e n s e i g n e m e n t s . Pour q u e n o u s res 
s en t ions des sensa t ions , l n ' e s t pas d u t o u t nécessaire q u e l ' impress ion par te des 
o r g a n e s sensor ie l s , j e puis imag ine r et voir u n paysage t o u t en f e r m a n t le yeux 
c e t le p h e n o m e n e de la m e m o i r e . D a n s ce cas, le m o u v e m e n t affecte les celles 
seules du cerveau, sans s ' i r radier in fa i l l ib lement j u s q u ' à la ré t ine . De m ê m e 
mus ic ien pour ra imag ine r m e n t a l e m e n t u n air déjà e n t e n d u 

Il y a p lus : Si n o u s avons écouté u n e par t i t ion mus ica le a lors q u e n o s yeux con 
t e m p l a i e n t u n e scene q u e l c o n q u e , u n déco r , t o u t e s les fois que cet air sera j o u é 

devan t n o u s en d ' a u t r e s c i r cons tances , il susc i te ra en n o u s la s ensa t i on du décor 
et de la scène pr imi t ive : c ' es t ainsi q u e s ' exp l iquen t les assoc ia t ions de s ensa t i ons . 

P h y s i o l o g i q u e m e n t , rien de p lu s na ture l : u n e par t ie de n o t r e cerveau ne peu t 
vibrer s ans affecter le res te de la m a s s e . C 'es t par u n p h é n o m è n e a n a l o g u e que 
n o u s p e n s o n s à la fois u n e foule de choses d i s t inc tes et d i spa ra tes . On c o m p r e n d 
dès lors q u ' u n cerveau sain et b ien cons t i t ué est la condition nécessaire de l 'action 
complè t e de n o t r e â m e . 

V o u s avez bien c o m p r i s ma p h r a s e : Je ne dis pas q u e la s ensa t ion est l 'acte du 

cerveau, j 'a i dit et je répè te q u e , pour s e n t i r , il n o u s fau t u n ce rveau . L ' h o m m e 

est ainsi cons t i tué : le m o u v e m e n t d u cerveau est u n e condition nécessaire de la 

s e n s a t i o n . 
A b o r d o n s m a i n t e n a n t u n e q u e s t i o n p lus dél icate . Nous a v o n s vu dans la 

p r emiè re par t ie de cet ouv rage (1) q u e la pensée ne saurai t se r a m e n e r à la s e n -

C O U P E DU CERVEAU E T DU C E R V E L E T DANS LE SENS VERTICAL 

sa t ion . N o u s s o m m e s d o n c c o n d u i t s à r e che rche r le m é c a n i s m e de la p e n s é e . Not re 
â m e p e u t percevoi r des s ensa t i ons et les ut i l iser pour en créer d e s idées généra les : 
c 'es t p r é c i s é m e n t le p r o p r e de l ' in te l l igence . 

Mais u n e idée ne p e u t ê t re localisée, c 'est-à-dire s i tuée d a n s l ' e space ; d o n c il est 
a b s o l u m e n t faux q u e n o t r e in te l l igence soi t localisée d a n s le ce rveau . 

Dites q u e n o u s a v o n s beso in d u cerveau pour imag ine r et q u e n o u s ne p o u v o n s 
p e n s e r s ans u s e r d ' i m a g e s , cela va b i e n ; mais, de g râce , ne répétez pas avec 
cer ta ins phys io log i s t e s m o d e r n e s q u e l ' in te l l igence est s i tuée d a n s la r ég ion an té -
r ieure des h é m i s p h è r e s c é r é b r a u x ; c ' e s t u n n o n - s e n s . Pour n 'avoi r pas c o m p r i s 
cette d i s t inc t ion , ce r t a ins savan t s s o n t t o m b é s d a n s le p lu s g r a n d dédale de c o n -
t r ad i c t ions . 

Si le cerveau était le s iège de l ' in te l l igence , ce m o t é t an t p r i s d a n s le sens vague 

- (1) C h . x i . 

L E S É N I G M E S D E L A C R É A T I O N 



q u e n ' o n t pu encore définir les p sycho -phys io log i s t e s , on concevra i t q u ' u n g r o s 
cerveau dû t en contenir davan tage : et c ' es t b ien , en fait, ce q u e ces mess i eu r s 
voudra ien t nous ense igner . 

Leurs théories, hélas ! son t loin d ' ê t r e c o n f i r m é e s par les expér iences , et n o u s 
al lons en parler. 

Des é tudes sur la capacité c rân ienne on t été fai tes au t re fo i s par Broca. A u m o y e n 
de ce procédé, le célèbre phys io log is te ar r ivai t à d é m o n t r e r q u e la classe pro lé ta -
r ienne est beaucoup plus in te l l igente q u e la classe aisée, mais cela n 'avai t pas été 
sans effort , et l 'anecdote vau t la peine d ' ê t r e c o n t é e . 

Broca avait à sa disposit ion des c r ânes d u xn e siècle, t r o u v é s dans u n caveau 
voûte et scellé, squelettes ayan t p r o b a b l e m e n t a p p a r t e n u à u n e classe pr iv i légiée ; 

il avait encore une série de c rânes p r o v e n a n t de la fosse c o m m u n e de l ' anc ien 
cimet ière des Innocents, et enfin u n e série de c rânes c o n t e m p o r a i n s . 

Une première mensurat ion conduis i t a u x r é su l t a t s su ivan t s : la popu la t ion aisée 
avait u n e plus grosse capacité encépha l ique q u e la popu l a t i on pauvre , e t cette 
capacité avait augmenté — pour les Par i s iens d u m o i n s — d a n s la classe aisée, 
depuis le xn e siècle. 

Pour celui qui est au couran t des m é t h o d e s e m p l o y é e s d a n s ces m e n s u r a t i o n s , 
m e t h o d e s variables suivant les phys io log i s t e s et t ou t e s a rb i t ra i res , la sui te de 
l 'h is toire n 'aura rien d 'ext raordinai re . 

Vingt -c inq ans s 'étaient à peine écoulés q u e Broca s ' a p e r ç u t de son e r r e u r : il 
repr i t le cubage de ses c rânes , et les de rn i e r s résul ta ts dé t ru i s i r en t les p r e m i e r s . 

Entre les sepultures par t icul ières c o n t e m p o r a i n e s et la s épu l tu r e a r i s toc ra t ique 
du xn e siècle, aucune différence sens ib le . Mais si l 'on c o m p a r a i t la fosse c o m m u n e 
et les sépul tures particulières, la p r emiè re avait l ' avantage , et il fallait conc lu re 
q u e l 'accroissement de la capacité c rân ienne s 'é ta i t man i fes t ée du xn e au xix® siècle, 
non d a n s la classe aisée, mais dans la c lasse p ro l é t a r i enne . 

Les me thodes de Broca s o n t m a i n t e n a n t s u r a n n é e s , on en a i m a g i n é d ' a u t r e s , 
t ou t aussi mauvaises, d 'ai l leurs, et c ' e s t pi t ié de voir des s avan t s de va leu r , ou 
cotes c o m m e tels, se fier à des p rocédés auss i a rb i t ra i res p o u r s o u m e t t r e à leur 
ép reuve la capacité des boî tes c r â n i e n n e s d o n t le cerveau n ' ex i s t e p lus d e p u i s 
l o n g t e m p s . 

P r e n o n s des exemples p lus récents : s o u m e t t o n s les d i f fé ren tes races à cet 
examen de la capacité c rân ienne , n o u s en v e r r o n s bien d ' a u t r e s . T o u t c o m p t e fait, 
cer ta ins anthropologis tes n o u s a n n o n c e n t q u e les h o m m e s à capaci té s u p é r i e u r e 
ne son t pas du tout les Européens , ma i s j e v o u s laisse deviner les Esqui -
m a u x ! Viennen t ensuite t ous les r e p r é s e n t a n t s de la race j a u n e . N o u s voilà b i en , 
et j e c o m p r e n d s que le « péril j aune » ne soi t pas u n vain m o t ! 

D au t res auteurs , il est vrai, s o n t d ' u n avis d i f fé ren t et n o u s r a s s u r e n t u n tan t 
soi t peu . 

D 'après eux, ce sont les A u v e r g n a t s qui t i e n n e n t le r eco rd . S p é c i m e n s t r è s p u r s 
de la race celtique, ces derniers s o n t b ien s u p é r i e u r s a u x Par is iens , m é l a n g é s de 
Celtes et de Kymris . Que les A u v e r g n a t s , c e p e n d a n t , ne p r e n n e n t pas acte de ce 
fait pou r t r o p s 'enorguei l l i r : leur capaci té c r â n i e n n e , leur in te l l igence consé -

q u e m m e n t , n ' e s t pas supé r i eu re à celle des n è g r e s de Mélanésie ou du cen t re de 
l 'A f r i que . 

Alors , à quoi ser t l ' évo lu t ion p r o g r e s s i v e ? 

Mais, r é p o n d r a - t - o n , il y a quan t i t é et qual i té , c o m m e il y a fago t et f a g o t ; il 
faudra i t t en i r c o m p t e du po ids , par exemple . C 'es t u n nouveau fac teur qu ' i l con-
vient d ' e x a m i n e r , et l ' expér ience a été faite. 

O n a d re s sé p o u r des E u r o p é e n s adu l t e s le tableau su ivant , qui d o n n e le po ids 
m o y e n du cerveau : 

P o u r 157 Écossais o n a t rouvé 1 417 g r a m m e s . 
— 28 Anglais — 1 388 — 
— 460 Bavarois — 1 3 j5 — 
— 5o França i s — 1 381 — 
— 167 França i s — 135g — 
— 425 Angla i s — 1 354 — 
— 244 I tal iens — 13o8 — 

P o u r q u o i les Ecossais t i ennent - i l s le record , e t p o u r quel le ra i son les Italiens 
ar r ivent- i l s b o n s d e r n i e r s ? 

Les u n s auraient- i ls m o i n s d ' in te l l igence q u e les a u t r e s ? 
O n a v o u e r a s ans peine q u e ce s o n t les E u r o p é e n s et les Amér ica ins i s sus d 'Euro-

péens qui o n t fait faire à la sc ience ses p lus merve i l l eux p r o g r è s , mais si l 'on 
voula i t j u g e r de l ' in te l l igence des peup les par le p o i d s du cerveau , là encore 
A m é r i c a i n s et E u r o p é e n s sera ient b a t t u s par les Chino i s . 

Si, des peup les , n o u s p a s s o n s aux par t icul iers , n o u s al lons t r o u v e r les m ê m e s 
ind ica t ions s a u g r e n u e s . 

Le cerveau de Cuvier était d ' u n po ids é n o r m e , 1 831 g r a m m e s ; celui du poète 
T o u r g u e n i e w , de 2 020 g r a m m e s . Au rappor t de Bald inger , le cerveau de C r o m w e l l 
pesai t 2 229 g r a m m e s , et celui de lo rd Byron 2 2 3 8 . Bismarck ar r ive ensu i t e avec 
u n m a g n i f i q u e cerveau : 1 965 cen t imè t r e s cubes ! 

T o u t cela es t t r è s b ien et con f i rme la théor ie , ma i s les excep t ions s o n t , hé las ! 
auss i n o m b r e u s e s . Dans les c lasses peu ins t ru i t e s , il n ' e s t pas rare de t r o u v e r des 
capaci tés et des poids s u r p r e n a n t s . 

Un m a n œ u v r e a d o n n é 1 925 g r a m m e s ; u n b r i q u e t e u r , 1 9 0 0 g r a m m e s . Il e s t 
vrai qu ' i l ne f au t pas c o n f o n d r e ins t ruc t ion et in te l l igence ; mais c o m m e n t expli-
que r le cas d u cerveau d ' u n ép i lep t ique qui pesai t 1 830 g r a m m e s ? Les a l iénés 
e u x - m ê m e s o f f r e n t s o u v e n t des exemples de ce rveaux t r è s déve loppés . 

Faut-i l auss i rappe ler le cerveau de G a m b e t t a , qui réservai t u n e bien désagréab le 
su rp r i s e à ses a d m i r a t e u r s ? Celui qui avait i nven t é la f o r m u l e : « Le clér ical isme, 
voilà l ' e n n e m i ! » n 'ava i t 'pas fait p r euve d ' u n e g r a n d e in te l l igence , si o n le j u g e 
par u n c r i t é r ium cher à ses a m i s . 

Son cerveau n ' aura i t m ê m e pas eu la m o y e n n e de l ' encépha le des F rança i s ; il 
ne pesai t q u e 1 160 g r a m m e s . 

La conc lus ion , c 'es t qu ' i l n ' y a v r a i m e n t p a s u n r appor t c o n s t a n t et abso lu 



en t re l ' in te l l igence et le po ids ou le v o l u m e d u ce rveau . Dans t o u t e s les races et 

à t ou t e s les époques , le vo lume de l ' encéphale a oscillé a u t o u r d ' u n e m o y e n n e qui , 

elle, paraî t cons t an t e . 
Cette m o y e n n e semble être dé te rminée p o u r les d i f fé ren tes espèces an imales . 

Chez le gor i l le , par exemple , la m o y e n n e d u cerveau est de 5 3 0 c e n t i m è t r e s cubes , 
a lo rs q u e chez l ' h o m m e elle est de 1 500 env i ron . 

On c o m p r e n d t r è s bien q u ' u n v o l u m e m i n i m u m soit n é c e s s a i r e à u n ê t re intel-
l igent p o u r exercer ses facul tés . Le r e n d e m e n t d ' u n e l o c o m o t i v e o u d ' u n e au to , 

voire m ê m e d ' u n a é r o p l a n e , n ' e s t pas 
c o m p l è t e m e n t d é p e n d a n t du chauf feu r et 
du mécanic ien . 

La meil leure p r e u v e n o u s en est fournie 
par les p rog rè s a c c o m p l i s d a n s l ' av ia t ion . 

Il y a que lques a n n é e s , on avait l ' idée 
t rès ne t te des c o n d i t i o n s q u e doi t r empl i r 
u n e mach ine p o u r vo l e r , et le p r o b l è m e 
du p lus lourd q u e l 'air n ' a été réso lu q u e 
d u j o u r o ù l 'on a p u réal iser u n m o t e u r 
assez léger et assez p u i s s a n t p o u r a n i m e r 
l ' a é rop lane . 

De m ê m e , l ' âme ne p e u t exercer s e s 
facul tés in te l lec tuel les s a n s le ce rveau , je 
veux dire s ans u n ce rveau o rgan i s é p o u r 
recueill ir les i m p r e s s i o n s et les coor-
d o n n e r . 

Il doit y avoir u n e l imite m i n i m u m ; 
quel le est-el le? N o u s n e le s a v o n s p a s . 

Si l 'on r e n c o n t r e d e s fous possédan t 
u n g r o s cerveau, o n en t r o u v e b e a u c o u p 
ayant un t o u t pet i t c e rveau et t o u t au t an t 
avec un cerveau m o y e n . O n peu t pos -

séder u n v o l u m e e x t r ê m e m e n t abaissé d u cerveau, t o u t en v a q u a n t a u x occupa t ions 
habi tuel les de la vie couran te , s a n s encour i r le t i t re d ' imbéc i l e . T é m o i n un cer ta in 
n o m b r e de na ins de la p lu s peti te espèce , c o m m e le g é n é r a l T o m Pouce qui 
géra i t fort b ien se s p rop r i é t é s en A m é r i q u e ; le g e n t i l h o m m e po lona i s Barwi -
lowsk i , d o u é d ' u n e r e m a r q u a b l e in te l l igence , le nain Bébé, l ' Indien ac roba te 
S m a u n , sa s œ u r F a t h m a et b e a u c o u p d ' a u t r e s . 

Les na tura l i s tes , qu i , vo lont ie rs , fon t dér iver l ' h o m m e et le s i n g e d ' u n ancê t re 
c o m m u n , se voient fort e m b a r r a s s é s lo r squ ' i l s p r é t e n d e n t t r o u v e r dans nos 
ancê t res fossiles des types p lus r a p p r o c h é s de ce f ameux ancê t r e q u ' o n n 'a j a m a i s 
aperçu ! 

S o n g e z d o n c : ces h o m m e s q u ' o n se plaît à n o u s r e p r é s e n t e r c o m m e des sau-
vages misérab les an t é r i eu r s à l eurs c o n g é n è r e s actuels de l 'Aus t ra l i e , ces h o m m e s 
couver t s de poils c o m m e les s inges des forê ts et qui d e v r a i e n t teni r le mi l ieu 

LE NAIN" SMAUN E T SA SŒUR FATHMA 
A CÔTÉ D'UNE BOUTEILLE 

S m a u n , 17 a n s . — H a u t e u r . o°,52. P o i d s . 5 k i l og . 
F a t h m a , 18 a n s . — H a u t e u r , o™,55. P o i d s , 6 k i l o g . 
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L ' a n g l e f ac ia l es t p l u s pe t i t 

q u e c h e z l ' E u r o p é e n . 

On a fait aussi g r a n d cas de l ' ang le facial. La 
no t ion de cet ang l e a, d ' a i l l eurs , varié su ivan t 
les é p o q u e s . 

Au p remie r a b o r d , il est facile de d is t in -
g u e r u n r e p r é s e n t a n t de la race caucas ienne , 
u n E u r o p é e n , d ' u n type de race n è g r e . Chez le p r emie r , la face est vert i -
cale, t and i s qu 'e l le est p lu s ou m o i n s ob l ique chez le s e c o n d . T r a ç o n s u n e droi te 
depu i s le c o n d u i t audit i f j u s q u ' a u bo rd t r a n c h a n t des incis ives : de ce dern ie r 
poin t , m e n o n s u n e seconde l igne j u s q u ' à l ' endro i t le p lus sail lant du f ron t , n o u s 

en t re l ' ancê t re du s i n g e et l ' h o m m e civilisé, ces 
P i thécan th ropes q u ' o n v e u t n o u s m o n t r e r d a n s 
les cave rnes où g i sen t l eu r s o s s e m e n t s , t ous ces 
t y p e s foss i les on t des boî tes c r ân i ennes pour la 
p lupa r t supé r i eu re s en capaci té à celles des 
Par is iens q u e v o u s r e n c o n t r e z c h a q u e j o u r su r 
l ebou levard . 

Et si, c o m m e le p r é t e n d e n t ce r t a ins pa r t i s ans 
du t r a n s f o r m i s m e , l ' h o m m e p réh i s to r ique re -
m o n t a i t à des cen ta ines de mil l iers d ' a n n é e s , 
q u e devient le g r a n d pr inc ipe de l ' évo lu t ion? 

Et ce s o n t ces s a v a n t s qui veu len t n o u s fa i re 
croire au d é v e l o p p e m e n t len t mais c o n t i n u , 
à l ' évolut ion p rogres s ive de la m a s s e e n c é p h a -
l ique ! 

Et c o m m e n t , d a n s ce s y s t è m e , expl iquera- t -on 
q u ' e n règ le géné ra le le cerveau de l ' h o m m e est 
p lus pesan t q u e celui de la f e m m e ? 

Alors q u e le ce rveau d ' u n en fan t mascu l in 
pèse en m o y e n n e 331 g r a m m e s à la na i s sance , 
celui de la pet i te fille ne pèse q u e 283 g r a m m e s . 
Il y a égal i té de po ids à l ' âge de sep t a n s : les 
deux cerveaux p è s e n t 1 140 g r a m m e s . A part i r 
de ce m o m e n t , le ce rveau du ga rçon s 'accroît 
p lus vite, si b ien que f i n a l e m e n t , à l ' âge adul te , 
on cons t a t e q u e le cerveau de l ' h o m m e pèse 
100 g r a m m e s de p lu s q u e celui de la f e m m e . 

Est-ce q u e les maté r ia l i s tes pense ra i en t q u e la 
pet i te fille, ve rs l ' âge de sep t an s , a la va leur 
intel lectuel le du g a r ç o n , mais q u e l ' in te l l igence 
de l ' h o m m e es t b ien supé r i eu re à celle de la 
f e m m e ? 

J 'en appel le à t o u t e s m e s lec t r ices p o u r se 
coal iser con t r e cette doc t r ine . 

TÈTE D'EUROPÉEN 

L ' a n g l e f a c i a l es t t r è s o u v e r t . 

T È T E D'ÉGYPTIEN 
A n g l e f a c i a l m o y e n . 



a u r o n s dé te rminé l 'angle facial. Cet angle varie de 90 à 70 degrés chez l ' h o m m e , 
et il est d ' au tan t plus g rand , dit-on, que l ' individu est p lus intel l igent , mais là 
encore les except ions son t te l lement n o m b r e u s e s que vra iment on ne saurait 
établir de règle . 

Bon gré mal gré , il nous faut revenir aux conclus ions de l 'école spiri tualiste 
Le cerveau est un simple o rgane au service d ' u n principe intellectuel complè -

t e m e n t indépendan t et hors de l 'atteinte directe des phys io logis tes . On mesu re la 
boîte crânienne , mais l ' i n s t rumen t destiné à mesure r l ' in tel l igence n ' e s t pas encore 
inventé . 

Le s inge a un cerveau avec des lobes aussi compl iqués , aussi c o n t o u r n é s que 
ceux de l ' h o m m e . Et cependant le s inge n 'es t pas in te l l igen t ; l ' intel l igence n 'es t 
donc pas fonction exclusive du cerveau, donc elle est dist incte du cerveau, et c 'est 
p réc isément ce qu'il fallait démon t r e r . 

C H A P I T R E II 

L ' U N I T É D E L ' E S P È C E H U M A I N E 

POUR le phi losophe, l 'o r ig ine de l ' h o m m e ne fait aucun dou te ; dès lors que nous 
possédons u n e âme intelligente, not re moi ne peu t dériver d ' u n animal quel 

qu'il soit. 
Mais devant ces conclus ions spir i tual istes, cer ta ins savants ne se son t pas t enus 

pour ba t tus . Ils o n t vo lon ta i rement négl igé de s 'occuper de l ' âme huma ine , lais-
sant ce soin à de « vulgaires métaphys ic iens », pour se re t rancher derr ière des 
a r g u m e n t s d 'o rd re p u r e m e n t scient i f ique en appa rence . 

Leur thèse peu t se r é sumer ainsi : L ' h o m m e , au poin t de vue corporel , en t an t 
que m a m m i f è r e , n 'es t que le dernier anneau d 'une longue chaîne don t tou tes les 
part ies son t soudées par les liens d ' u n e étroite parenté , voire m ê m e d 'une filiation 
directe. 

A leur sui te , ainsi que n o u s l ' avons déjà dit, sous prétexte de faire des conces-
s ions utiles ou obl igées à la science, des ph i losophes spir i tualistes n 'on t pas craint 
de se laisser en t ra îner vers ces doct r ines avancées ; ils on t eu soin, d 'ai l leurs, de 
d i s t inguer les deux pr incipes du composé huma in , et , tout en af f i rmant que 
not re âme vient de Dieu, ils se son t d e m a n d é si not re corps ne pourra i t pas 
dériver d i r ec t emen t de celui d ' u n an ima l . 

N o u s avons vu déjà la fragili té de l ' hypothèse t rans formis te lorsqu'el le aborde 
l 'explication de l 'or igine et de la variété des espèces . Ceux qui professent ces 
théor ies auraient- i ls donc été plus heu reux lorsqu' i l s 'agi t de fourni r à l ' H o m m e 
un a rb re généa log ique greffé sur un type d 'an imal bien déf in i? 

Telle est la nouvel le ques t ion qu' i l n o u s faut aborder . 
A en croire certaine Ecole, l ' H o m m e serait descendu du Singe p u r e m e n t et 

s i m p l e m e n t . 
Cette idée s implis te fu t t o u t d ' abord acceptée sans discussion par les t rans for -

mis tes . Une certaine évolut ion expliquait tou t , et la Science avait parlé. Mais la 
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science, o n l'a dit bien souven t , n ' e s t d ' aucun part i , et, d e p u i s t r e n t e an s , 
q u o i q u e dés i reux de res ter fidèles aux doc t r ines du maî t re , les d i sc ip les on t évolué, 
eux auss i . 

Bref, cet te hypo thèse g rand iose qui devait t o u t exp l iquer n ' a p u t en i r ses 
p r o m e s s e s , et pou r la t rouve r exposée dans ces g r a n d e s l i g n e s n o u s s o m m e s 
obl igés à l ' heure actuelle de la lire d a n s des a u t e u r s qui nous la d o n n e n t de seconde 
ma in , et encore faut-il choisir . T o u s « les j e u n e s » n ' e n s o n t p l u s ; au cou ran t 
des doc t r ines nouvel les , ils déda ignen t les r enga ines de l ' é v o l u t i o n n i s m e q u e « les 
vieux » e x p o s e n t t o u j o u r s d a n s des o u v r a g e s où l 'on af f i rme q u e les s inges s o n t 
nos ex -pa ren t s et qu ' on a trouvé la monère, g e r m e de t o u t e vie o r g a n i q u e . 

Ces a u t e u r s , qui se réc lament à c h a q u e page de la m é t h o d e e x p é r i m e n t a l e , ne 
c o m p t e n t pour rien les expér iences de Pasteur sur la g é n é r a t i o n s p o n t a n é e , et ils 
s ' é t o n n e n t que n o u s , qui fa isons de la science pure , s ans par t i p r i s , r e l égu ions 
ces théor ies s u r a n n é e s dans le d o m a i n e de la fantaisie. Mais a - t -on j a m a i s conva incu 
de leur folie ceux qu i che rchen t e n c o r e le m o u v e m e n t pe rpé tue l e t la q u a d r a t u r e 
du cercle? 

Or, en dépi t de ceux qui écrivent la science « à l 'usage des g e n s d u m o n d e », la 
doct r ine t r a n s f o r m i s t e telle q u e l 'on t conçue Darwin et L a m a r c k n ' e s t p lus de 
mise à no t re époque . De l 'édifice élevé par ces savants reste-t- i l u n e seule p i e r r e ? 
J 'en doute for t , e t , à l ' heure actuelle , quel paléontologis te o se r a i t sousc r i r e à l ' an-
t ique h y p o t h è s e ? 

Les conc lu s ions de not re science son t tou t au t res , et p o u r les b i e n c o m p r e n d r e 
n o u s al lons é tudier tou t d ' abo rd la ques t ion de l 'espèce h u m a i n e . 

On sait q u e tou te la force de l ' a r g u m e n t bibl ique repose s u r ce fait que t o u s 
les h o m m e s , quels qu ' i l s soient , descenden t d ' u n seul couple p r i m i t i f , A d a m et Eve. 
Or , il s ' es t r e n c o n t r é des savants qui on t cherché à p rouve r q u e ce fait, n o n seu-
l emen t est u n e af f i rmat ion gra tu i te , mais qu'il est s c i e n t i f i q u e m e n t imposs ib l e 
à sou ten i r . En un mot , les h o m m e s qui peup len t a u j o u r d ' h u i la t e r r e au ra ien t des 
o r ig ines d i f férentes . A u t r e m e n t dit , il y aurait p lus ieurs e s p è c e s d ' h o m m e s . 

C 'es t q u ' e n effet, si l ' h o m m e dérive d ' u n animal , o n ne v o i t pas t r è s b ien 
p o u r q u o i t o u s les h o m m e s descendra ien t fo rcément d ' u n s eu l c o u p l e pr imi t i f . 
L 'évolu t ion qui aurai t p rodui t les d iverses sor tes de s i n g e s , p a r exemple , aura i t 
été tout aussi ap te à réaliser la t r ans fo rmat ion des espèces s i m i e n n e s . 

En d ' au t res t e r m e s , le type Homme aura i t pu naître s p o n t a n é m e n t et s imu l t a -
n é m e n t d a n s des r ég ions très é loignées les unes des a u t r e s ; il y aura i t d o n c 
p lus i eu r s espèces humaines . 

Ainsi s ' exp l iquera ien t les différences de races r é p a n d u e s su r la T e r r e . 
Eh bien ! les an th ropo log i s t e s qui o n t vou lu classer les d i v e r s i nd iv idus du 

g e n r e homo son t arr ivés à des résul ta ts d i f férents , su ivant q u ' i l s o n t pr is p o u r 
po in t s de compara i son le pays habité, la couleur , la peau, la f o r m e de la tête , la 
s t a tu re , la na tu re de la chevelure, etc. 

Mais, h â t o n s - n o u s de le dire, tou tes ces classifications s o n t a r t i f ic ie l les ; elles 
c o n d u i s e n t aux résu l ta t s les plus d i scordan ts . Qu 'on en j u g e p l u t ô t . 

Si n o u s a d o p t o n s u n e classif ication g é o g r a p h i q u e , n o u s a u r o n s le t ype e u r o -
péen , le t ype asiat ique, le t y p e amér ica in et le type a f r i ca in ; d a n s ce cas les 
h o m m e s s o n t auss i c lassés par la cou leur de la peau . Nous t r o u v o n s les b lancs en 
E u r o p e ; la race j a u n e hab i te l 'Asie , les Peaux-Rouges v ivent en A m é r i q u e et les 
nèg res en Af r ique . 

T ien t -on c o m p t e de la cheve lu re? On peu t adop te r deux g r a n d e s séries , su ivan t 
q u e les cheveux son t l isses ou la ineux . 

Dans le p r e m i e r cas, ils s e ron t bouc lés ou ra ides . Or , les cheveux ra ides se 
r e n c o n t r e n t u n peu pa r tou t , en Aust ra l ie , en Malaisie, en A m é r i q u e , d a n s les 
r ég ions polaires , e tc . 

De m ê m e les cheveux la ineux s o n t d i s t r ibués par tou f fes ou p lan tés en to i son . 
Mais les peup le s qui c o m p o s e n t chacune de ces nouvel les c lasses son t t e l l emen t 
d i f fé ren ts les u n s des a u t r e s q u e l 'on a auss i tô t l ' impres s ion q u e l ' o rd re ainsi 
ob tenu est c o m p l è t e m e n t artificiel et ne repose su r a u c u n f o n d e m e n t sé r ieux , ou 
du m o i n s su r aucun carac tère v r a i m e n t essent ie l 
à l ' h o m m e . 

D ' ap rè s cer ta ines par t icular i tés de la tê te , on a 
e n c o r e p a r t a g é le g e n r e h u m a i n en qua t re g r o u p e s : 
les orthognathes, h o m m e s à face plate et à v isage 
ova l e : c 'es t le t y p e caucas ique ; les prognathes, d o n t 
les maxi l la i res o f f r en t u n d é v e l o p p e m e n t exagé ré 
r appe lan t le m u s e a u des a n i m a u x c o m m e chez les 
H o t t e n t o t s ; enf in , les eurygnathes, au visage large, 
aux p o m m e t t e s sa i l l an tes ; c 'es t le t ype m o n g o l i q u e . 

11 est d ' a i l l eurs for t inut i le de cour i r le m o n d e 
p o u r r e n c o n t r e r ces d i f f é ren t s v i sages . Examinez 
ceux de v o s a m i s : v o u s y découvr i rez u n e var iété 
d é c o n c e r t a n t e ; les u n s v o u s r appe l l e ron t un profil de g i b b o n , d ' au t res celui d ' u n 
félin, et parfois vous pour rez , n o n sans ra ison, ass imi ler cer ta ines tê tes à celle d u 
cheva l . O n sait t ou t le part i q u ' o n t t i ré les ca r ica tur i s tes de ces d i spos i t ions n a t u -
rel les. 

Veu t -on c o m p a r e r les h o m m e s su ivan t leur a n g l e facial, n o u s c o n s t a t o n s q u ' e n 
généra l les E u r o p é e n s l ' on t supé r i eu r à 8o d e g r é s et qu ' i l s pa r t agen t ce privilège 
avec u n e race basanée , les Mongo l s , e t u n e race cu ivrée , les Amér ica ins . 

La race b r u n e des Malais, celle p lus foncée des Eth iop iens , et la race no i râ t re 
des Ho t t en to t s n o u s o f f r en t des ind iv idus d o n t l ' angle facial est infér ieur 
à 8o d e g r é s et peu t m ê m e descend re au -des sous de 70 d e g r é s . 

Là encore , la répar t i t ion des t y p e s obé i t à u n e loi i n c o n n u e . 
La f o r m e d a c râne et le v o l u m e d u cerveau on t u n r appor t é t roi t avec l ' ang le 

facial. Haîckel en a fait la base de sa c lass i f icat ion. D ' ap rè s lui, o n reconna î t deux 
types c rân iens o p p o s é s : les tê tes l o n g u e s et les t ê t e s c o u r t e s . Chez les h o m m e s 
à tê te l ongue (Dolichocéphales), d o n t les Nègre s et les Aus t r a l i ens n o u s repré-
sen ten t les t y p e s les p lu s accusés , le c r âne est a l longé , é troi t , c o m p r i m é la téra-
l emen t . Chez les h o m m e s à tête cou r t e (Bracbycépbales), au con t ra i r e , le c râne est 
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E x e m p l e de p r o g n a t h i s m e . 



large et cou r t , c o m p r i m é d ' avan t en arr ière c o m m e on le voi t du p remie r c o u p 
d 'œi l chez le M o n g o l . Entre ces deux e x t r ê m e s se p lacent les t ê tes m o y e n n e s 

(Mésocéphales), c ' es t s u r t o u t le t ype c rân ien des A m é r i -
cains. Dans c h a c u n de ces t ro is g r o u p e s , il y a des 
p r o g n a t h e s et des o r t h o g n a t h e s . 

Bien p lus , de l ' aveu m ê m e de Hœckel, d a n s les l imites 
d ' u n e m ê m e race, pa r exemple chez les Médi t e r ranéens , 
la fo rme du c râne p e u t var ier j u s q u ' à a t t e indre les f o r m e s 
e x t r ê m e s . 

D'ai l leurs le n è g r e l u i -même ne naî t pas p r o g n a t h e , il 
ne le devien t q u ' à l ' âge nubi le , e t ce fait est cons t a t é chez 
beaucoup d ' a u t r e s peup le s . 

II y a c e r t a i n e m e n t là u n e ques t ion d ' a t av i sme , ma i s 
po in t n ' e s t be so in d ' y voir un m o u v e m e n t de r e tour ve r s 
l 'animal i té : u n e vie g ros s i è r e et dég radée , les hab i tudes , 
les pass ions , le g e n r e de vie exercen t u n e in f luence con-
sidérable su r la cons t i t u t i on p h y s i q u e de l ' h o m m e et 
p r inc ipa lement su r la f o r m e d u c râne et d u v i sage . En 
voici u n e x e m p l e f r a p p a n t r appor t é par Pr ichard . 

Il y a deux siècles, u n e pol i t ique barbare chassa u n g rand 
nombre d ' I r l anda i s des comtés d 'Ant r im et de D o w n et les confina sur les côtes de 
la mer où ils on t vécu depuis lors d a n s u n état misérable . A u j o u r d ' h u i , ils o f f ren t 
dans leur visage cer ta ins traits r epoussan t s ; leurs mâcho i res son t sai l lantes et la issent 
béante u n e bouche é n o r m e ; ils on t le nez écrasé et des p o m m e t t e s élevées; leurs 
jambes son t arquées et leur taille e x t r ê m e m e n t petite. C 'es t à ces caractères et à la 
gracilité a n o r m a l e des membres q u e l 'on r econna î t les 
peuples qui m è n e n t une vie misérable et barbare . C'est 
ce qu'on observe sur tou t chez les Bosch imen et chez les 
aborigènes de la Te r r e de Feu et de la Nouve l le -Hol lande . 

Le p r o g n a t h i s m e n ' e s t pas exclusif à telle ou telle 
race, nous l ' avons déjà fait obse rve r , il se r e n c o n t r e 
chez beaucoup d 'Européens où il a t t e in t pa r fo i s les 
cas extrêmes obse rvés chez les n è g r e s , t a n d i s q u e ces 
derniers ne s o n t pas t o u j o u r s p r o g n a t h e s . 

Il est b ien pe rmi s c ependan t de se d e m a n d e r 
pourquoi cer ta ins peuples p r é s e n t e n t des carac tè res 
spéciaux, p o u r quel le ra ison, par e x e m p l e , les n è g r e s 
sont noirs , les Ch ino i s j a u n e s , les E u r o p é e n s b l ancs 
et les Amér ica ins cu iv ré s ; et ces d i f f é rences ne s o n t 
pas accidentelles, pu i sque les E g y p t i e n s , qui n o u s 
on t laissé des desc r ip t ions et des p e i n t u r e s r e m o n t a n t 
à quatre et c inq mille ans , n o u s o f f r en t des carac tè res 

semblables p a r m i les peuples qu ' i l s conna i s sa i en t . Ces carac tères s o n t d o n c s tab les . 
Mais, a lors , à quoi les a t t r i b u e r ? N ' e s t -on pas obl igé d ' a d m e t t r e q u e c h a c u n e 

EXEMPLE 

DE CRANE DOLICHOCÉPHALE 

(Allongé d ' a v a n t e n ar r iè re . ) 

EXEMPLE 

DE CRANE BRACHYCÉPHALE 

( L a r g e et cour t . ) 

LES RÉSULTATS DU CONFORMATEUR APPLIQUÉ A LA TÊTE HUMAINE 
O n p o u r r a i t c ro i r e , à p r e m i è r e vue , q u e ces c r â n e s p r o v i e n n e n t d e r aces fo r t d i f f é r e n t e s ; il n ' e n est r i e n . T o u t e s 

ces tètes, d e p u i s les b r a c h y c é p h a l e s j u s q u ' a u x do l ichocépha les , a p p a r t i e n n e n t à des F r a n ç a i s . Ces f o r m e s , m ê m e 
les p l u s b i z a r r e s , n o u s o n t été c o m m u n i q u é e s p a r la chape l l e r i e .Musset ( rue Sa in t -Su lp ice , Par i s ) e t s o n t f o u r -
n i e s pa r la c l ientè le d e la m a i s o n . L ' a u t e u r a m ê m e in te rca lé s o n c r â n e d a n s la série. 



de ces g r a n d e s famil les , Eu ropéens , N è g r e s , P e a u x - R o u g e s , As ia t iques , d e s c e n d e n t 
d ' ancê t r e s d i f fé ren ts , en u n m o t qu ' i l n 'y a pas unité d'espèce humaine ? 

C o m m e n ç o n s d ' a b o r d par définir l 'Espèce. 
P o u r les u n s , l ' e spèce est l ' e n s e m b l e des i nd iv idus p lu s ou m o i n s s e m b l a b l e s 

en t re eux et qu i s o n t d e s c e n d u s , par u n e success ion i n i n t e r r o m p u e , d ' u n couple 
pr imi t i f . 

A d o p t e r u n e telle déf in i t ion condui ra i t é v i d e m m e n t à p r o u v e r l ' un i t é de l 'espèce 
par son u n i t é or ig ine l le . 

Pour les t r a n s f o r m i s t e s , 
les espèces ne s o n t pas des 
g r o u p e s s tab les et isolés ; 
ce s o n t des var ié tés éloi-
g n é e s de la s o u c h e p r imi -
t ive , m a i s p r o v e n a n t néan-
m o i n s d ' u n t r o n c c o m m u n . 

Dans ce cas , il suffi t de 
s ' occupe r de la q u e s t i o n 
d ' o r i g ine et de r e m o n t e r de 
p roche en p r o c h e la filia-
t ion des ê t res . N o u s tour -
n o n s d o n c dans u n cercle 
vicieux, p u i s q u e la déf in i -
t ion p r é s u p p o s e ce qu ' i l 
f audra i t d é m o n t r e r et s ' a p -
puie su r u n e s i m p l e h y p o -
thèse . 

La issons là cet te quere l le 
qu i n o u s m è n e r a i t t r o p loin, 
e t c o n t e n t o n s - n o u s préc i -
s é m e n t de r eche rche r la 
c o m m u n a u t é d ' o r i g ine . 

La q u e s t i o n nouvel le _ P E A U X . R O U G E S OU INDIENS DE L 'AMÉRIQUE 

pour r a i t se pose r a i n s i : Y E x e m p l e de la r a c e a m é r i c a i n e , 

a-t-il en t r e u n n è g r e et u n 
b lanc u n e d i f fé rence tel le q u e n o u s ne pu i s s ions les r a m e n e r à la m ê m e o r i g i n e ? 

Nous avons vu qu' i l était imposs ib le de créer u n e classif icat ion r i g o u r e u s e des 
d i f fé ren tes races h u m a i n e s . Si un caractère appa r t i en t en p r o p r e à l ' u n e d 'el les , 
d ' a u t r e s t ra i t s ca rac té r i s t iques aussi e ssen t ie l s se t r o u v e n t a p p a r t e n i r à un g r a n d 
n o m b r e d ' i nd iv idus p r i s chez d ' a u t r e s races . 

Une race cons idé rée c o m m e telle n ' ex is te p o u r ainsi dire p a s ; il y a des indi-
vidus d i f fé ren ts , et c ' es t no t re espr i t qui généra l i se . 

P r e n o n s u n e x e m p l e : R a s s e m b l e z , je suppose , un mill ion d ' h o m m e s recueill is 
au hasard par t o u t e la Te r r e ; essayez de les d i spose r su ivan t leur cou leur , vous 
passe rez par des n u a n c e s i n sens ib l e s de la t e in t e la p lus claire d ' u n Parisien de 



n o s b o u l e v a r d s à la peau la p lus noire du mei l leur 
n è g r e d ' A f r i q u e . 

Réal isez de nouveau l ' expér ience en v o u s b a s a n t 
s u r d ' a u t r e s carac tères , m ê m e su r l ' ang le facial d o n t 
on a t a n t par lé , ou sur la f o r m e de la tête , v o u s 
v e r r e z q u e c h a q u e race con t i en t les t y p e s les p lu s 
d i s p a r a t e s . Les tê tes b r achycépha le s ou dol ichocé-
pha les se r e n c o n t r e n t un peu p a r t o u t ; peu t - ê t r e ont-
elles été p lu s p r é d o m i n a n t e s à telle ou telle é p o q u e , 
ma i s u n e visite chez vo t re chapel ier serai t p o u r v o u s 
bien ins t ruc t ive , et v o u s verr iez , relevées à l 'a ide de 
s o n conformâtes, les tê tes les p lus inv ra i semblab le s 
d ' h o m m e s civilisés, ( i ) 

En u n m o t , que l q u e soi t le t ra i t choisi d a n s les 
races h u m a i n e s , t o u j o u r s v o u s cons t a t e rez q u e la 
l o n g u e l igne s u i v a n t laquel le on p e u t r a n g e r les 
h o m m e s ne p r é s e n t e j a m a i s de sau t s b r u s q u e s . 

O r , il n ' e n sera i t pas de m ê m e si les h o m m e s 
é ta ien t d ' e spèces d i f fé ren tes ou ne descenda ien t pas 
d ' u n e m ê m e s o u c h e . Les pa r en t s p r imi t i f s au ra i en t 

TYPE DE LA RACE A S I A T I Q U E en ef fe t l égué à leurs d e s c e n d a n t s des carac tères 

a i s é m e n t r econna i s sab le s . C 'es t d 'a i l leurs ce q u e l 'on 
constate d a n s les espèces a n i m a l e s : u n e cer ta ine c o n f u s i o n r è g n e en t r e les races, 
mais tou tes les races d ' u n e espèce on t en c o m m u n u n t ra i t qui les sépare clai-
r ement des au t r e s espèces . 

Cette d i f férence de cou l eu r e n t r e les races h u m a i n e s doi t p r o b a b l e m e n t sa cause 
à 1 inf luence du milieu d a n s lequel l ' h o m m e pas se son ex i s tence . Il n ' e s t pas d o u -
teux que le c l imat t rès c h a u d ou t r è s f roid , le g e n r e de n o u r r i t u r e et m ê m e le sol 
ne soient les p r inc ipaux fac teurs de la colorat ion de la p e a u . Ne v o y o n s - n o u s pas 
les Amér ica ins i s sus de famil les e u r o p é e n n e s p r e n d r e depu i s c inq cen t s a n s qu ' i l s 
habitent le pays t o u s les ca rac tè res des P e a u x - R o u g e s ? La sc ience n 'a p u encore 
donner son dern ie r m o t su r u n e ques t ion aussi complexe , ma i s elle n o u s m o n t r e 
des exemples ana logues chez b e a u c o u p de races an ima le s . 

La peau du chien est h a b i t u e l l e m e n t n o i r â t r e ; n ' e m p ê c h e qu ' e l l e es t b l anche 
chez le caniche b lanc . 

Nos races de pou les p r é s e n t e n t les t ro i s cou leu r s e x t r ê m e s s igna lées dans 
l ' h o m m e . La peau , b l anche chez la poule gau lo i se , est p r e s q u e j a u n e chez la 
cochinchinoise ; elle est t o u t à fait noi re chez la poule n è g r e . 

Il existe aussi des chevaux à peau noire , des cha ts don t l ' é p i d e r m e est f oncé , e t 
on pourra i t mul t ip l ie r les e x e m p l e s . 

(i) Dans le tableau que nous donnons, les formes, il faut .bien le remarquer ne rendent 
pas exactement le tracé exact d'une coupe du crâne; pour l'obtenir, il faudrait agrandir cha-
cune des figures par une enveloppe tracée parallèlement au contour, et de dimensions 
variables pour chaque individu. Néanmoins, telle quelle, la figure est excessivement suggestive 

Qui oserai t s o u t e n i r que ce son t là au t an t d ' e spèces d i s t inc tes? Alors de quel 
droi t , j e v o u s le d e m a n d e , ê t re plus ex igean t p o u r l ' h o m m e ? 

Cet te qual i té de la cou leu r , depu i s les t r a v a u x récen t s , ne suffi t pas p o u r diffé-
rencier des races . 

Avez-vous r e m a r q u é q u e n o u s avons t o u s p lus o u m o i n s su r la peau de pe t i tes 
t aches b r u n e s q u e le l a n g a g e popula i re d é s i g n e s o u s l ' appel la t ion géné ra le de 
grains de son. Lorsqu 'e l les s o n t n o m b r e u s e s d a n s le v i sage des j e u n e s filles, ces 
taches de rousseur s o n t le c a u c h e m a r des m a m a n s , la réc lame le sait et en abuse . 
Le mei l leur r e m è d e consis tera i t à s ' e n f e r m e r d a n s u n e cave o u u n e c h a m b r e o b s c u r e . 
Car c 'es t un fait b ien c o n n u q u e la l umiè re ag i t su r ces t aches , à peine visibles 
p e n d a n t l 'h iver , et q u e l 'arr ivée des b e a u x j o u r s déve loppe é n o r m é m e n t . Le hâle 
p r o p r e aux p e r s o n n e s f r é q u e n t a n t la c a m p a g n e en plein é té t ien t à la m ê m e 
cause . La peau h u m a i n e c o m m e celle de b e a u c o u p d ' a n i m a u x et m ê m e de p lan tes 
est p a r s e m é e de g r a n u l e s a l b u m i n é s sens ib les à la lumière , c 'es t ce q u e les biolo-
g is tes d é s i g n e n t sous le n o m de pigments. 

Le p i g m e n t exis te d a n s t o u s les o r g a n i s m e s mai s la l u m i è r e le fait appara î t re . 
Les p o i s s o n s pla ts n ' o n t q u ' u n e seule face colorée , celle qui est exposée au j o u r . 
Les a n i m a u x v ivants d a n s l 'obscur i té , c o m m e les v é g é t a u x d 'a i l leurs , n ' o f f r en t en 
généra l a u c u n e cou l eu r ; t r anspor tez - l e s en p le ine lumiè re , l eu r p i g m e n t se déve-
loppe et p r e n d u n e te in te p lu s ou m o i n s foncée . On est d ' acco rd p o u r a d m e t t r e 
que la p roduc t i on du p i g m e n t cons t i tue u n acte de défense de l ' o r g a n i s m e con t r e 
les va r i a t ions ch imiques du milieu e x t é r i e u r ; ce t te p r o d u c t i o n d é p e n d donc , n o n 
de la n a t u r e de l ' ind iv idu , mais d u mil ieu a m b i a n t . 

Ceci est t e l l emen t vrai, q u ' a u m o m e n t de leur na issance les pet i t s nég r i l l ons ne 
son t pas no i r s , e t j e gage ra i s q u e v o u s étiez loin de v o u s en d o u t e r . 

La peau d ' u n n o u v e a u - n é de race noire r e s semble b e a u c o u p à celle d ' u n b é b é 
d 'Europe , à pa r t u n e légère te in te b i s t re peu a p p a r e n t e . Du r o u g e â t r e elle passe 
peu à peu a u g r i s a rdoise et m e t assez l o n g t e m p s à a t t e i n d r e la colorat ion de noir 
ébène offer te par la peau des pa r en t s . 

Au S o u d a n , la colorat ion p i g m e n t a i r e s ' achève o r d i n a i r e m e n t au b o u t d ' u n e 
a n n é e , ma i s en Egyp te la m é t a m o r p h o s e est p lu s l o n g u e et d u r e t ro is a n s au 
m o i n s . 

N o u s p o u v o n s faire des r e m a r q u e s a n a l o g u e s s u r la « to i son ». 
Chez l ' h o m m e , elle off re b e a u c o u p m o i n s de var ia t ions q u e chez n o m b r e 

d ' a n i m a u x c lassés , avec ra ison, d a n s u n e m ê m e espèce . Ains i , en Af r ique , la laine 
de nos m o u t o n s est remplacée par u n poil raide et c o u r t . 

II en est de m ê m e en A m é r i q u e p o u r les m o u t o n s de la Madeleine, dès q u ' o n 
cesse de les t o n d r e ; en revanche , d a n s les h a u t s p la teaux des Andes , les sang l ie r s 
acqu iè ren t u n e so r t e de laine g ross i è re . 

D 'a i l leurs , que l les q u e so ien t les d i f fé rences o b s e r v é e s d a n s la f o r m e , la cou leur 
et les carac tères des cheveux , il est cer ta in qu ' i l s r e s t en t t o u j o u r s c h e v e u x ; ils 
o f f r en t la s t r u c t u r e du poil et n o n celle de la la ine . 

Les d i f fé rences dans la s t r u c t u r e du sque le t t e se r e t r o u v e n t tou t auss i b ien , et 
s o u v e n t m ê m e elles s o n t p lus accen tuées , d a n s u n e m ê m e espèce an ima le . 



Il y a c e r t a i n e m e n t p lus de r e s s e m b l a n c e en t r e la tête d ' u n n è g r e et celle d ' u n 
b lanc , q u ' e n t r e la tê te d ' u n b o u l e d o g u e et celle d ' u n lévrier e s p a g n o l , ou d ' u n 
King ' s -Char les , ou encore e n t r e les a s p e c t s d ivers p r é s e n t é s par les c rânes de 
i5o races de p i g e o n s . 

A u su rp lu s , voici u n e his toire qui va n o u s m o n t r e r que l cas n o u s d e v o n s faire 

des c lass i f icat ions . 

Le b œ u f gnato de la Plata qui vit en A m é r i q u e p r é s e n t e des carac tè res ex t rê -

m e m e n t cu r i eux . 
Bceuf-gnato v e u t d i re Bœuf-canard, on a u r a i t t o u t auss i b ien p u l ' appeler Bœuf-

dogue, t a n t les r e s s e m b l a n c e s s o n t f r a p p a n t e s avec ce chien : tê te et m u s e a u rac-
courcis , lèvre infér ieure dépas san t celle d u d e s s u s et la issant voir les d e n t s . Au 
po in t de vue du sque le t t e , on p e u t d i re q u e pas u n os de la t ê t e ne r e s semble 
à ceux du b œ u f ord ina i re . 

En p ré sence d ' u n b œ u f - g n a t o , u n n a t u r a l i s t e , n o n aver t i , ferait i m m é d i a t e m e n t 
de cette race, n o n s e u l e m e n t u n e espèce , m a i s u n g e n r e à pa r t . Qu i pour ra i t se 
dou te r q u e t ous les b œ u f s amér i ca in s s o n t v e n u s p r i m i t i v e m e n t d 'Europe et qu ' i l s 
d e s c e n d e n t t o u s de neuf s u j e t s a m e n é s à l ' A s s o m p t i o n en 1538 par les f r è r e s 
Goes? Qua t r e c e n t c i n q u a n t e a n s o n t suf f i pour c h a n g e r la race, ma i s l 'espèce 
res te la m ê m e . 

Nous p o u r r i o n s d o n n e r des e x e m p l e s s e m b l a b l e s en ce qui conce rne la taille, 

NATURELS DU CONGO 
E x e m p l e d e la r a c e a f r i c a i n e 

les var ia t ions de la c o l o n n e ve r t éb ra l e , la cons t i tu t ion des m e m b r e s , la capacité de 
la boî te c rân ienne , l ' ang le facial, e tc . 

Q u ' o n n ' i n v o q u e pas davan tage la supér io r i t é de cer ta ines races au point de v u e 
mora l et in te l lec tuel . Ne vo i t -on pas d ' u n e pa r t dans u n e m ê m e race de p r o f o n d e s 
différences, sous le r appor t des m œ u r s , de l ' indus t r i e , des c o n n a i s s a n c e s et m ê m e 
de la dél icatesse des s e n t i m e n t s ? O n répète à chaque i n s t a n t q u e cer ta ins p e u p l e s 
s auvages son t inaccess ibles à la c ivi l isat ion; t o u s les mi s s ionna i r e s , qui fon t , eux 
aussi , de la science expé r imen ta l e , s o n t d ' u n avis d i f férent : au milieu des races 
les p lu s dég radées , ils t r o u v e n t des âmes aux s e n t i m e n t s les p lu s élevés, et des 
espr i t s ouve r t s à t o u s les p r o g r è s de no t re civi l isat ion m o d e r n e . 

La divers i té des l a n g u e s , de rn ie r a r g u m e n t de ceux qu i p ro fe s sen t la plural i té 
des espèces h u m a i n e s , ne rés is te pas mieux à u n e x a m e n a t ten t i f . 

O n oubl ie t r o p souven t q u e le l a n g a g e art iculé est e s sen t i e l l emen t c o n v e n -
t i onne l , qu ' i l e s t s o u m i s à des lois dans son évo lu t ion , su ivan t les la t i tudes , les 
re la t ions de peup le à peup le , la p rospér i t é matér iel le , la façon d o n t il est t r a n s m i s . 

A l ' o r ig ine , l ' écr i ture était i nconnue , et rien d ' é t o n n a n t à ce q u e des famil les 
h u m a i n e s sépa rées peu à peu de la souche pr imi t ive a ient créé des l a n g u e s auss i 
i r r éduc t ib les q u e les rac ines de nos l a n g u e s m o d e r n e s . 

J u s q u ' à ce m o m e n t n o u s a v o n s ins i s té su r les d i f férences des races; l eurs carac-
tè res p r o p r e s , en bien des cas, s o n t m o i n s t r a n c h é s que dans b e a u c o u p d ' e spèces 
an ima le s ; il est t e m p s de faire ressor t i r les r e s semb lances qui r a p p r o c h e n t les 
h o m m e s et en cons t i t uen t une vér i table espèce à pa r t . 

Nous la i s se rons de côté le po in t de vue a n a t o m i q u e ; t o u t le m o n d e est d 'accord 
sur la ques t ion des races ac tue l les . 

Si les races de l ' h o m m e p réh i s to r ique p r é s e n t e n t q u e l q u e s d i f fé rences , elles 
ne s o n t j a m a i s essent ie l les ; d 'a i l leurs , n o u s les é tud ie rons pa r t i cu l i è remen t lo r s -
qu 'e l les se p r é s e n t e r o n t . 

Q u a n t à la tê te , cou r t e o u a l longée , g r o s s e ou pet i te , o r t h o g n a t h e o u p r o -
g n a t h e , elle reste t o u j o u r s h u m a i n e , avec des ca rac té r i s t iques tel les q u e j a m a i s 
u n os t éo logue ne p e u t s ' y t r o m p e r . 

Depuis Q u a t r e f a g e s , p e r s o n n e n 'a in f i rmé l 'op in ion de ce savan t na tura l i s te : 

P lus on étudie et p lus on s 'assure que (dans l ' h o m m e quaterna i re) chaque os du 
squelette, depuis le p lus v o l u m i n e u x jusqu 'au plus pet i t , por te avec lui , d a n s sa fo rme 
et dans ses p ropor t ions , un certificat d 'or ig ine imposs ib le à m é c o n n a î t r e . 
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Il ne faut d o n c pas confondre u n pied-préhensile avec u n pied-main; l ' h o m m e 
est créé pour la station d e b o u t ; il n ' e s t pas g r i m p e u r , mais e s sen t i e l l emen t 
marcheur , e t c 'es t ce qui r e s so r t de l ' é tude a n a t o m i q u e de son p ied . 

Enfin, si c 'es t le besoin qui crée l ' o r g a n e e t qu i le déve loppe , il y aura néces-
s a i r e m e n t u n e g r o s s e d i f fé rence e n t r e cer ta ins 
o r g a n e s d u s a u v a g e et ceux c o r r e s p o n d a n t s 
chez l ' h o m m e civilisé. 

Ce de rn ie r , a y a n t été a m e n é d a n s la lu t te 
p o u r l ' ex i s tence à faire u s a g e de tel o u tel o r -
gane , o n c o m p r e n d q u e si le p r inc ipe de l 'évo-
lut ion es t exact , le c o r p s de l ' h o m m e se perfec-
t i o n n e peu à peu , et q u e ce r ta ines par t ies a u g -
m e n t e n t c o n t i n u e l l e m e n t a u x d é p e n s des a u t r e s . 

P r e n o n s le cerveau pour e x p é r i m e n t e r cette 
t héo r i e . S'il faut un g r o s cerveau p o u r bien 
pense r , si le cerveau est en r a p p o r t avec n o s 
beso ins d ' h o m m e s in te l lec tuels , je conçois q u e 
p e u à peu , avec la civil isation, les ce rveaux se 
déve loppen t et p r e n n e n t u n e a m p l e u r en rap-
p o r t avec le travail q u e n o u s en e x i g e o n s . 

Mais, je v o u s le d e m a n d e , q u e ferait le s a u -
vage d ' u n é n o r m e cerveau , lui don t la vie se 
r a p p r o c h e de celle des a n i m a u x , lui qui n 'a 

que des appéti ts matér ie ls? Sa capaci té c r â n i e n n e devrai t ê t re in f ime . 
Ceci, c 'est la logique du t r a n s f o r m i s m e . Hé l a s ! ces vues s o n t c o u r t e s ; il suff i t 

d 'une simple cons ta ta t ion pour démol i r cet écha faudage élevé à g r a n d f ra i s . 
Le cerveau du sauvage a le m ê m e v o l u m e q u e celui de l ' h o m m e civil isé; s o u -

vent on cons ta te des cas où le sauvage a u n e p lus g r a n d e capaci té c r â n i e n n e , e t 
nous ferons la m ê m e r emarque p o u r l ' h o m m e p réh i s to r ique . 

Relisez l ' a r g u m e n t , il est d é c o n c e r t a n t p o u r l ' évolut ion , et je m e t s au défi u n 
t ransformis te de me dire p o u r q u o i le s a u v a g e a u n cerveau auss i g r o s , pu i sque , 
d 'après lui, il n ' e n use pas c o m m e il le devrai t . La r é p o n s e est p lus s i m p l e , le sau-
vage a reçu u n o rgane pour s ' en s e r v i r ; s'il ne s 'en ser t pas , j e le r eg re t t e p o u r 
lui. Ce cerveau, il le tenai t de ses ancê t r e s , créés e s sen t i e l l emen t su r le m ê m e p l an . 

Si le sauvage es t dans cet état ab jec t de civil isation, c 'es t q u e peu à peu il 
a subi u n e dég rada t i on . Loin de s 'é lever avec le t e m p s , l ' h o m m e est t o m b é ; son 
cerveau en est la p r e u v e ; si l ' h o m m e était dé r ivé d ' u n an imal s a n s in te l l igence , 
notre ancêtre p réh i s to r ique n o u s le dirai t , ma i s son cerveau accuse le con t r a i r e . 

Concluons : l ' h o m m e est pa r tou t e s sen t i e l l emen t le m ê m e , et il en a été a insi 
à toutes les époques . T o u t , dans la sc ience actuel le , c o r r o b o r e le récit de la Bible, 
et l 'Apôtre avait ra ison lorsque , s ' a d r e s s a n t aux A t h é n i e n s o rgue i l l eux d ' u n e civi-
lisation qui les plaçait en appa rence a u - d e s s u s des au t res h o m m e s , il leur disait : 
« D'un seul h o m m e , Dieu a fait sor t i r t o u t le g e n r e h u m a i n p o u r peup le r la s u r -
face de toute la t e r re . » (Act. XVII , 26 . ) 

C H A P I T R E III 

L'HOMME DESCEND-IL DU SINGE? 

TL n 'ex is te d o n c pas v r a imen t de di f férences essent ie l les en t r e les races h u m a i n e s : 

t ou t e s p e u v e n t être r a m e n é e s à u n e m ê m e famille or ig inel le , et n o u s al lons 
voir cet te conc lus ion p r e n d r e u n caractère a u t r e m e n t ne t d a n s les pages qui vont 
su iv re . 

La ques t ion de l ' un i t é de l 'espèce h u m a i n e laisse subs i s t e r t ou t ent ière celle q u e 
n o u s n o u s s o m m e s posée au d é b u t du chapi t re p r é c é d e n t . 

Peu t -on ra t tacher le co rps de l ' h o m m e à celui d ' u n m a m m i f è r e ? Les s inges , par 
exemple , pour ra ien t - i l s ê t re r ega rdés c o m m e nos a n c ê t r e s ? 

Cet te de rn iè re p ropos i t i on , ainsi q u e n o u s l ' avons dit , se r e t rouve encore dans 
ce r t a ins l ivres de vu lga r i sa t ion , b ien q u e depu i s for t l o n g t e m p s les pa léon to lo -
g is tes so ien t u n a n i m e s à nier p o u r l ' h o m m e u n e o r ig ine s imiesque . 

C'étai t , en effet, l ' op in ion de Darwin et de son école. C e p e n d a n t , m ê m e p o u r les 
d a r w i n i e n s , il e s t incon tes tab le q u e no t re ancê t re ne ressembla i t à aucun des 
s i n g e s v ivants : c 'étai t u n ca ta r rh in ien à q u e u e , a p p a r t e n a n t à u n e famille s i m i e n n e 
de l 'ancien con t inen t et d o n t la caractér is t ique était d 'avoi r des na r ines « ouve r t e s 
en d e s s o u s ». 

Il n ' y a aucun doute , di t D a r w i n , que l ' h o m m e ne soit un e m b r a n c h e m e n t de la 
souche s i m i e n n e de l 'ancien m o n d e , et q u ' a u po in t de vue généalogique il ne doive 
être classé d a n s la divis ion ca t a r rh in i enne . 

Les s imiadés se son t ¡séparés en deux t roncs ; les singes du n o u v e a u et ceux de 
l 'ancien m o n d e ; et c'est de ces de rn ie r s qu ' à une époque reculée a procédé l ' h o m m e , 
la mervei l le et la gloire de l 'univers mais , il faut le dire, d 'or ig ine peu noble'. 
L ' h o m m e descend d ' u n m a m m i f è r e velu, pou rvu d ' u n e queue et d 'oreil les po in tues , 
qui , p robab l emen t , vivai t sur les a rbres et habi ta i t l 'ancien m o n d e . U n natura l is te 
qui au ra i t e x a m i n é la confo rmat ion de cet être l ' aura i t classé pa rmi les q u a d r u m a n e s . 

C e p e n d a n t , c o m m e n o u s le v e r r o n s b ien tô t , le p r o b l è m e est loin d ' ê t r e réso lu : 
car ceux m ê m e s qui a d m e t t e n t l 'o r ig ine an imale de l ' h o m m e on t bien soin d 'a l ler 
a u - d e v a n t de cer ta ines ob jec t ions t rès p roban te s et inso lub les . 
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Lisez p lu tô t ce qu 'écr iva i t r é c e m m e n t le D1' H. Klaa t sch , par t i san conva incu de 
l ' évo lu t ion des espèces : 

A vrai dire, l 'espoir ne se réalise pas de vo i r sortir à n o u v e a u d u sein de la terre et 
d ' u n e m a n i è r e n o n équ ivoque les ancê t res fossiles de no t re espèce. Reconna î t r i ons -
n o u s d 'a i l leurs rée l lement les restes de n o s ancêtres p rovenan t des pér iodes les plus 
a n c i e n n e s ? La chose est douteuse . P l u s o n recule en arr ière, p lus il ¡devient difficile 
d ' é t ab l i r le r appor t qui existe en t r e les restes fossiles et des fo rmes dé te rminées du 
t e m p s présent . On peut d o n c a d m e t t r e q u e nous avons dé jà sous la m a i n des 
traces et des restes d'êtres qui a p p a r t i e n n e n t à la l ignée de nos ancê t res ou en son t 
proches , sans q u e n o u s soyons p a r v e n u s à en préciser la vér i tab le s igni f ica t ion. En 
dehors de cela, les lacunes que p résen ten t les restes du m o n d e a n i m a l p lus anc iens , 
q u e la terre n o u s a l ivrés, son t au t an t d ' e n t r a v e s au d é v e l o p p e m e n t de nos conna i s -
sances . 

Mais a lors , s'il n o u s est i m p o s s i b l e de d o n n e r les p reuves matér ie l les de l 'ori-
g i n e an imale de l ' h o m m e , bien m i e u x , si les p lus a r d e n t s c h a m p i o n s de cette 
théor ie a v o u e n t qu' i l fau t m ê m e d é s e s p é r e r de fourn i r ces p r euves , su r quoi se 
fonde-t-on p o u r élever cet te h y p o t h è s e à la hau t eu r des vér i tés sc ien t i f iques les 
m i e u x d é m o n t r é e s ? 

Et c e p e n d a n t , ce s o n t les m ê m e s na tu ra l i s t e s qui p r é t e n d e n t fixer scientif i-
q u e m e n t la série de n o s ancê t r e s . En réal i té , leurs a f f i rma t ions ne r eposen t su r 
a u c u n e base sé r ieuse . 

Écoutez encore le D r Klaatsch : 

Nous devons d o n c n o u s représenter de la manière su ivan te la m a r c h e de l 'évo-
lu t ion : au d é b u t de l 'ère tertiaire, des m a m m i f è r e s infér ieurs é ta ien t r é p a n d u s sur 
de vastes régions des con t inen t s d ' a lo rs , m a m m i f è r e s qui p résen ta ien t d a n s leurs 
m e m b r e s et leurs den tu res les signes carac tér is t iques des mak i s et des s inges actuels. 
C 'es t pour cela q u e n o u s appe lons ces v i e u x g roupes or ig inels des primatoïdes. 

E n sor tan t de ce groupe , se spécia l isèrent les catégories de f o r m e s part icul ières, et, 
au f u r et à mesure qu'el les pe rda ien t l eurs marques caractér is t iques originelles et 
s ' é lo ignaient de p lus en p lus de la vo ie su iv ie par l 'évolut ion de l ' h o m m e , le g roupe 
des p r ima tes se repl ia i t sur l u i -même et se d ivisa i t d ' u n côté en mak i s , en s inges et 
en h o m m e s . 

Ai l leurs , le m ê m e a u t e u r a j o u t e : 

Il nous faut adme t t r e pour cet ancê t re c o m m u n de l ' h o m m e et du singe u n e a t t i -
t ude de g r i m p e u r permet tan t de se t e n i r à moi t ié debout , avec des p ropor t ions 
modérées d a n s les m e m b r e s , c 'est-à-dire avec des bras et des j ambes d ' u n e l ongueu r 
a p p r o x i m a t i v e m e n t égale. Il faut se représen te r les m a i n s et les pieds c o m m e des 
o rganes parfa i ts de p réhens ion . 

Le c râne présenta i t une capsule de ce rveau assez v o l u m i n e u s e ; les organes de la 
mas t ica t ion , b ien développés, ne p e r m e t t a i e n t cependant pas de reconna î t re nul le 
pa r t u n déve loppement comple t d ' u n g r o u p e denta i re . 

De cette f o r m e pr imi t ive , le c h e m i n qu i c o n d u i t à l ' h o m m e est u n des plus cour ts . 
A côté de l ' accroissement et d u b o m b e m e n t p lus fort du cerveau, il s 'est p rodu i t u n 
redressement comple t du t ronc, r e p o s a n t su r u n e cassure p lus net te de la c o l o n n e 

ver tébrale lombai re , d a n s la région d u sac rum, et le pied a passé de l 'é tat d 'organe de 
préhens ion à celui d 'appare i l de suppor t . 

D a r w i n n o u s a laissé de n o t r e ancê t re u n por t ra i t qui mér i te u n e m e n t i o n b ien 

spéciale. 

Les premiers ancê t res de l ' h o m m e éta ient sans dou te couverts de poils, les deux 
sexes p o r t a n t la ba rbe ; leurs oreilles é ta ient po in tues et mob i l e s ; ils avaient u n e queue 
desservie par des muscles propres . Leurs m e m b r e s et leur corps é ta ient sous l 'act ion 
de musc les n o m b r e u x , qu i , ne repara issant a u j o u r d ' h u i qu ' acc iden te l l ement chez 
l ' h o m m e , son t encore n o r m a u x chez les q u a d r u m a n e s . A cette époque ou à u n e époque 
antér ieure , l ' in tes t in avai t u n d ive r t i cu lum ou c œ c u m plus g r and que celui exis tant 
ac tue l l ement . Le pied, à en juger par l 'é tat d u gros ortei l d a n s le fœtus , devai t être 
alors préhensi le , et nos ancêtres v iva ien t s ans doute hab i tue l l emen t sur les a rbres 
dans que lque pays c h a u d couver t de forêts . Les mâles ava ien t de g randes den t s can ines 
qu i leur servaient d ' a r m e s formidables . 

Voilà les t i rades qui o n t fait de D a r w i n le père de la zoologie m o d e r n e : c 'es t 
s i m p l e m e n t l a m e n t a b l e ! 

Mais, depuis , o n est allé de l ' avant et D a r w i n pou r r a i t ê t re fier de ses disciples . 
Hieckel, d o n t l ' imag ina t ion a rden te ne dou te de r ien , es t en t r é d a n s des détai ls 

b e a u c o u p p lu s préc is : 

L'Homo primigenius était t rès dol ichocéphale , très p r o g n a t h e ; il avait des cheveux 
la ineux, u n e peau no i re ou b rune . Son corps était revêtu de poi ls p lus a b o n d a n t s q u e 
chez a u c u n e race h u m a i n e actuel le ; ses bras é ta ien t r e l a t ivemen t p lus longs et plus 
robus t e s ; ses j ambes , au con t ra i re , p lus cour tes et p lus minces , sans mol le ts ; la 
s ta t ion n 'é ta i t chez lui qu ' à demi vert icale, et les genoux fo r t emen t fléchis Ce 
fu t d a n s l ' i m m e n s e durée des t e m p s tert iaires q u e les s inges ca ta r rh in iens , don t les 
griffes ava ien t déjà été t r ans formées en ongles , d u r e n t perdre la queue , se dépoui l le r 
pa r t i cu l i è rement de leurs po i l s ; leur crâne cérébral p r é d o m i n a sur leur crâne facia l ; 
p lus tard , les ext rémités an té r ieures dev in ren t les m a i n s de l ' h o m m e , les postérieures 
dev inren t les pieds, et ils se m o n t r è r e n t enf in des h o m m e s vér i tab les pa r la graduel le 
t r a n s f o r m a t i o n d u cri a n i m a l en sons art iculés. Le déve loppemen t de la fonc t ion d u 
langage en t ra îna na tu r e l l emen t celle des organes qu i y co r re sponden t , c 'est-à-dire d u 
la rynx et d u cerveau 

C o m m e n t ne pas savoir g ré à Hieckel d 'avoi r appor t é u n e auss i g r a n d e préci-
sion d a n s la descr ip t ion de n o t r e ancê t re « l ' H o m o P r i m i g e n i u s » ; s u r t o u t si l ' on 
s o n g e qu ' i l s ' ag i t là d ' u n ê t re d o n t n o n s e u l e m e n t r ien ne p r o u v e l ' ex is tence , 
mais d o n t t o u t s e m b l e d é m o n t r e r le caractère imag ina i re . 

D 'a i l leurs , les pa r t i s ans m ê m e les p lu s conva incus de l ' o r ig ine an imale de 
l ' h o m m e r e g a r d e n t c o m m e a b s o l u m e n t d é m o n t r é e l ' un i t é d ' e spèce . 

N o u s a v o n s v u p lus h a u t le p ro fe s seu r Klaa tsch a d m e t t r e q u e l ' h o m m e descend 
par u n e sui te de t r a n s f o r m a t i o n s t r è s rapides d ' u n p r ima te h y p o t h é t i q u e qui serai t 
é g a l e m e n t l ' ancê t re des s i n g e s . 

Ces t r a n s f o r m a t i o n s , ajoute-t- i l , suff isent à n o u s a m e n e r à cet état d 'où l 'on peu t 
faire dér iver toutes les différences de l 'espèce h u m a i n e , aussi b ien des races v ivan te s 



que des trouvailles fossiles. A d m e t t o n s u n i n s t an t la possibil i té d ' une in te rpré ta t ion 
tout à fait objective, par exemple , q u ' u n che rcheur d ' u n m o n d e étranger v i e n n e 
à t rouver les restes des. ossements de l ' h u m a n i t é complè tement d isparue et se d o n n e la 
peine d 'établ ir d 'après ces ossements la posi t ion occupée dans le sys tème par l ' an imal 
désigné sous le nom d ' h o m m e . Cet observateur hypo thé t ique serait r a r e m e n t en proie 
au doute lorsqu'i l s 'agirait de d é t e r m i n e r u n f r a g m e n t de squelette c o m m e a p p a r -
tenant à l ' h o m m e . Il pourra i t , certes, consta ter des différences v r a i m e n t i m p o r t a n t e s 
dans l ' agencement intér ieur des maté r i aux h u m a i n s , ma i s il devrai t en m ê m e t e m p s 
reconnaî t re que tous ces états d i f férents font part ie d ' u n cycle un ique de p h é n o m è n e s , 
qui ne pourrai t être diff ici lement dé l imi té que là où les restes h u m a i n s les plus anc iens 
se rapprochen t de la fo rme ini t ia le c o m m u n e des p r imates . 

D après tout ce que nous s a v o n s a u j o u r d ' h u i du sque le t t e h u m a i n , y c o m p r i s 
les restes fossiles de types h u m a i n s pr imit i fs , d o n t l 'âge r e m o n t e j u s q u ' à l ' époque 
glaciaire, n o u s pouvons émet t re cette a f f i rmat ion : le g e n r e h u m a i n cons t i t ue u n e 
unité.^ Il est impossible que sa c o n f o r m a t i o n se soit accompl ie en p lus i eu r s fois, 
s épa rémen t : n o u s s o m m e s , au con t ra i r e , c o n t r a i n t s par les fai ts à a d m e t t r e u n e 

_ - , na i s sance u n i q u e , loca lement 
c i rconscr i te , du type h u m a i n . 

I .<.,. Un e x a m e n des par t ies 

^ J ^ i ^ S ^ M mol les du corps h u m a i n n o u s 
P ^ ^ J j ^ T l ^ ^ ^ g H impose la m ê m e convic t ion . 

9 M . j a ^ ^ B Ê / ' ' ' ' ' ' ^ M ^ ^ H I Q u e l q u e soit le sys tème orga-
f t i / j f l ^ ^ ^ ^ M l n ' q u e que n o u s chois iss ions , 

. J l w S I n l e s m u s c l e s , les vaisseaux, le 
ce rveau , l ' i n t e s t in , malgré 
toutes les va r i a t ions , chaque 
par t ie est t y p i q u e m e n t h u -
m a i n e . Ce qu ' i l y a de p lu s 
f r a p p a n t à ce po in t de v u e . ce 
son t les s ignes caractér is t iques 
extér ieurs de la peau, qu i ne se 
présentent que chez l ' h o m m e 
à l 'état p e r m a n e n t , et d o n t 
n o u s avons v a i n e m e n t recher-
ché la trace chez les A n t h r o -
poïdes (part ie rouge des lèvres, 
e m p l a c e m e n t du sys tème p i -
leux, etc.). 

Ces par t icular i tés p r o u v e n t , 
de la man i è r e la p lus r igou-
reuse, l 'un i té de l ' e s p è c e ' h u -
m a i n e ; il serait tout à fai t in -
concevable q u e de semblables 
c o n f o r m a t i o n s spéciales so ien t 
apparues par hasard , à diffé-
rentes reprises et i ndépendam-

S Q U E L E I T E H U M A I N CO.MPARÉ A DES S Q U E L E T T E S DE SINGES m e n t les u n e s des au t res . 

Nous nous r angeons d o n c d u côté des savan t s qu i , c o m m e R u d o l p h e Vi rchow, se 
p r o n o n c e n t p o u r l ' un i t é d 'espèce d u genre h u m a i n . Q u a n d , t enan t c o m p t e des races 
h u m a i n e s les p lus basses, V i r c h o w déclarai t que nous avons aussi à reconna î t re en 
elles nos frères et nos sœurs , il s 'opposai t avec ra ison aux tendances qui voulaient 
voir , d a n s les types infér ieurs , des spéc imens qu i se r a p p r o c h e n t des singes ac tue l -
l emen t v ivants . Il ne saura i t être ques t ion de cela. Les races infér ieures et les restes 
fossiles n o u s représen ten t b ien des é ta ts p lus pr imi t i f s q u e celui des Eu ropéens ; ils 
nous fourn i s sen t b ien des r a p p r o c h e m e n t s év idents avec l 'ancêtre a n i m a l de l 'espèce 
h u m a i n e , mais n o n pas, d ' u n e man iè r e p lus étroi te , avec le gorille ou le ch impanzé . 
Les tenta t ives faites jusqu ' ic i pou r ra t tacher les différences du genre h u m a i n à des 
formes s imiesques on t échoué et v i e n n e n t p réc i sémen t par là conf i rmer la thèse qu i 
n ' a d m e t q u ' u n e source un ique . 

E n f i n , ajoute-t- i l , il n 'y a pas d a n s tout le squelette u n e part ie qui soit aussi carac-
tér is t ique pour not re espèce q u e le pied. Dans aucune catégorie a n i m a l e ne se repro-
du i t cette d ispos i t ion qu i a fait du p remier orteil , supér ieur aux autres en force, u n 
suppor t du corps . T a n d i s que n o u s r e t rouvons la m a i n h u m a i n e con fo rmée d ' u n e 
man iè re très semblab le chez les f o r m e s infér ieures , le pied de l ' h o m m e a subi u n e 
spécialisation tou t à fai t caractér is t ique qui appar t i en t d ' u n e manière ana logue à toutes 
les races h u m a i n e s . A lui seul, cet organe suffirai t à faire rejeter l ' idée d ' u n e fo rma t ion 
mul t ip le , car n o u s ne conna i s sons pas u n seul exemple d a n s le m o n d e organique de 
f o r m a t i o n s concordan tes dans tous leurs détails qu i , à p lus ieurs reprises, se soient 
développées i n d é p e n d a m m e n t les unes des autres . 

Il est év ident d 'a i l leurs q u e le D1' Klaatsch a d m e t l ' idée d ' « un i t é » d a n s u n s ens 
t rès spécial . D ' ap rè s lui, le rôle du p remie r h o m m e et de la p r emiè re f e m m e aurai t 
été a s s u m é par u n g r o u p e or ig ine l . C 'es t ce g r o u p e de p r i m a t e s qui , par des t r a n s -
f o r m a t i o n s success ives , aura i t about i p lus ta rd a u x f o r m e s h u m a i n e s . 

Il se serait p r o d u i t là u n p h é n o m è n e a n a l o g u e à celui q u ' a d m e t t e n t les d a r w i -
n is tes p o u r la f o rma t ion d 'espèces nouvel les : i s o l e m e n t relatif e t possibi l i té d ' u n 
l ibre m é l a n g e en t r e des g r o u p e s a n i m a u x bien définis . 

Quel q u e soi t le m o d e d ' évo lu t ion q u ' o n veuil le a d o p t e r , n o u s a v o n s le droi t 
de d e m a n d e r des p reuves posi t ives de l ' ex i s t ence de cet ancê t re é lo igné . 

La sc ience, n o u s le s avons , vit d ' h y p o t h è s e s , ma i s faut-il encore q u e ces h y p o -
t h è s e s so ien t établies sur des fai ts . Or , la pa léonto log ie a re t rouvé les res tes d ' u n 
g r a n d n o m b r e de s inges fossi les , mais , n o u s l ' avons déjà dit , il lui a été imposs ib le 
de m e t t r e à j o u r les o s s e m e n t s de ce q u e l 'on voudra i t appeler le préhomme. La 
science n 'a pas le droi t de t r o m p e r le publ ic et de lui p r é sen t e r c o m m e u n e véri té 
d é m o n t r é e le f ru i t de l ' imagina t ion en délire de cer ta ins na tu ra l i s t e s . 

T o u t e cet te g é n é a l o g i e fanta is is te r e s semble à l 'h i s to i re de cet être hypo thé t ique , 
le Ba thybius , d o n t la découve r t e a si mal t o u r n é . 

Le m o n i s m e n ' e s t pas , en effet , t r è s h e u r e u x d a n s ses t rouvai l les . Ce q u e le labo-
ratoire du ch imis te n 'ava i t pas d o n n é fu t r echerché dans le g r a n d labora to i re de la 
n a t u r e . C 'es t là q u ' o n devait t r o u v e r la f a m e u s e m o n è r e , s u b s t r a t u m de la cellule, 
p r o t o p l a s m a pr imit i f d ' o ù s o n t d e s c e n d u s t o u s les ê t res v ivants . 

En 1868, le p r o f e s s e u r Huxley s ignala u n e sor te de m u c u s gé la t ineux , sor te de 
b o u e v i squeuse re t i rée d u fond de la m e r . E v i d e m m e n t , c 'étai t dans son sein que 



se prépara i t la p r emiè re genèse des êtres v ivan t s . C e t é l é m e n t mys t é r i eux , il le 
bapt i sa du n o m de Bathybius , c 'es t -à-d i re o r g a n i s m e d e s p r o f o n d e u r s , et il le dédia 
à son ami Hœckel . 

La vie de cet te m o n è r e pr imi t ive ne fu t pas , h é l a s ! d e l ongue du rée . 

Voici c o m m e n t le p ro fe s seu r Milne-
d w a r d s s ' e x p r i m e à son su j e t — il 
arle d e s r e c h e r c h e s faites à bo rd du 
ravailleur, o ù l ' o n s 'é ta i t p r o m i s 
2 m e t t r e t o u t en œ u v r e p o u r t r o u -

ver et é tudier à f o n d le Bathybius . 

Le Bathybius , dit-il , n 'est q u ' u n amas 
de mucos i tés que les éponges et certains 
zoophytes laissent échapper q u a n d leurs 
t issus son t froissés par le contact des 
engins de pêche. 

P lus t a rd , les r eche rches d u chi-
mis te Buchanan on t p r o u v é q u e le 
co rps qui paraissai t , d a n s ce p l a sma , 
ê t re de l ' a l b u m i n e n 'é tai t en réalité q u e des f locons de p l â t r e précipi tés par l 'a lcool . 

Telle fu t la f in de cette pauv re m o n è r e , e n t r e v u e d é j à par O k e n et qui devait 
c o m m e n c e r l ' a rb re g é n é a l o g i q u e don t l ' h o m m e était le d e r n i e r échelon et le s i n g e 
l a v a n t - d e r n i e r . 

M A I N D R O I T E D ' O R A N G - O U T A N G 

MAIN D R O I T E D ' U N HOMME A D U L T E 

Cet ancê t re de l ' h o m m e , o n c r u t j à u n m o m e n t l 'avoir d é c o u v e r t d a n s le Dryo-
pitbèque, mais , en 1890, l ' i l lustre na tura l i s te Gaudry s ' expr ima i t ainsi à son su j e t : 

En résumé, le Dryopi thèque , s'il f au t en juger par ce que n o u s possédons , n o n 
seu lemen t est éloigné de l ' h o m m e , ma i s il est infér ieur à plus ieurs singes actuels . 
C o m m e c'est le p lus élevé des g rands 
s inges fossiles, n o u s devons reconnaî t re 
que jusqu 'à présent la Paléontologie 
n ' a pu fou rn i r d ' in te rmédia i re en t re 
l ' h o m m e et les a n i m a u x . 

PIED D R O I T D ' O R A N G - O U T A N G 

Je ne pu is adme t t r e , disai t R u d o l p h e 
V i r c h o w , q u e d a n s le Pithecanthropus 

—— .— ..... — _ _ _ _ _ erectus on ait t rouvé le t ra i t d ' u n i o n 
en t r e le s inge et l ' h o m m e S a n s 

P I E D D R O I T D ' U N E N F A N T DE N E U F ANS dou te , cette t rouvai l le est u n e des p lus 
su rp renan te s q u ' o n a i t faites depuis 

l o n g t e m p s ; mais , à la considérer s ans part i pris , elle ne résout pas l ' én igme de la 
descendance de l ' h o m m e . 

D'ai l leurs , de quel droi t faire de scend re l ' h o m m e , animal m a r c h e u r , du p r ima te 
g r i m p e u r q u ' o n lui d o n n e c o m m e ancêtre? 

Le Pithecanthropus erectus de M. Du-
bois , découve r t à Java en 1891 et 1892, 
ne c o m b l e pas davan tage la lacune. 



L h o m m e et le singe, dit M . de Quatrefages, présentent , au po in t de vue du type 
un contraste très accusé. Les o rganes qui les cons t i t uen t se r é p o n d e n t presque r igou-
reusement t e rme a terme, m a i s ces organes sont disposés d 'après u n p lan fort di f férent . 
- iez J h o m m e , ils sont c o o r d o n n é s de telle sorte qu ' i l est nécessa i rement marcheur : 

chez les singes, d ' u n e façon tel le qu ' i l s sont non m o i n s nécessa i rement grimpeurs. 
L e s t la u n e dist inct ion a n a t o m i q u e et mécan ique admise par tous les ana tomis t e s 
meme en ce qui regarde les s inges a n t h r o p o m o r p h e s , et Huxley lu i -même , u n des 
peres de 1 évolut ion, a figuré les u n s à côté des autres u n squelette h u m a i n et les 
squelettes des singes les plus élevés pour se convaincre qu ' i l en est bien a ins i . 

La conséquence de ces fai ts , a u po in t de vue de l ' app l ica t ion logique de la loi de 
caractensatwn permanente, c 'es t que l ' h o m m e ne peut descendre d ' u n ancêtre déjà 
caractérisé c o m m e singe, pas p l u s d ' u n ca ta r rh in ien sans queue que d ' u n ca tar rh in ien 
a queue. L n a n i m a l m a r c h e u r n e peu t pas descendre d ' u n a n i m a l g r i m p e u r . C'est ce 
qu a très bien compr is Cari V o g t . T o u t en plaçant l ' h o m m e au n o m b r e des p r ima tes , 
il n hesite pas a declarer que les singes les plus infér ieurs on t dépassé le ja lon (ancêtre 
commun) d ou sont sortis en d ive rgean t les di f férents types de cette famil le . 

II faut donc rejeter l 'or igine d e l ' h o m m e au delà du dern ie r s inge si l 'on veu t con-
server une des lois les plus i m p é r i e u s e m e n t nécessaires de l 'édifice da rwin i s t e . On 
arrive ainsi aux pros imiens de Hœckel , les loris, les indr i s , etc. Mais ces a n i m a u x 
sont aussi des g r i m p e u r s ; il f a u t d o n c aller chercher p lus loin not re p remier ancêtre 

t e h n u l t ' T tracée par Hœckel nous présente les m a r s u p i a u x , 
tels que le kangourou et la sa r igue . De l ' h o m m e au kangourou , la dis tance est g r ande 

ne oTésen t eT , " ^ " ^ ^ V Î V a n t e ' n i l e S r 6 S t C S fossiles d e s an imaux°é te in 
ne présentent les types i n t e rméd ia i r e s qu i devraient au m o i n s la j a lonne r . 

Après d 'auss i i m p o r t a n t e s d é c l a r a t i o n s , il est inut i le d ' ins i s t e r 

Tous les faits recueillis pa r l e s pa léonto logis tes m o d e r n e s p r o u v e n t : 

i - Que 1 espece h u m a i n e est v r a i m e n t u n e ; q u e n o u s dér ivons des m ê m e s p a r e n t s 

Z Z I ' Z • M ê m e e n r e S t a n t S u r , e t e r r a i n évo lu t ionn i s t e . on serait 

r l Z l n , 6 a - t U d l e d e P r é t 6 n d r e q U ' U n e é v o l u t i o n d o n t l ' h o m m e serait 

l e n t I 1 a r r a , t T " é e n d i v e r S P ° i n t S d u S l o b e te"e.tre l 'éclosion du 
gén i e huma in s o u s fo rme d ' e s p è c e s d i f férentes 

t ivement " ^ ^ ^ f a i S 3 i t ^ 1 , h 0 m m e d U s i n « e d o i t ê t r e d é f i n i " 

e n L e a i t T I e n U n n t d e r H O m m ^ O S s i l e découver t s en ces de rn iè res années , quo i q u ' o n 

: P ^ V c s c 13 lacune constatée déjà en 1890 pai- m ^ 
s i d w T s n è c ? r E v ° , U t i 0 n n i s m e a c t u e l a ^ é i m p u i s s a n t à n o u s m o n t r e r le pas-
sage d une espece a u n e a u t r e d a n s la l o n g u e série des pér iodes g é o l o g i q u e s de 

^ z s ^ r c o n v a i n c u s n e — -

C H A P I T R E IV 

LA DURÉE DES TEMPS GÉOLOGIQUES 

T A ques t ion de l 'o r ig ine de l ' h o m m e n o u s amènera i t t o u t na tu r e l l emen t à recher-
^ cher la da te de son appar i t ion . C 'es t là u n p r o b l è m e q u e nous ne p o u v o n s 
a b o r d e r s ans avoir essayé au préa lable d ' en r é soudre un au t re d ' o r d r e plus généra l : 
n o u s v o u l o n s par ler de la durée des t e m p s g é o l o g i q u e s . 

A p r è s avoir vu la Te r r e u n i f o r m e et nue , n o u s a v o n s assisté à l 'éclosion de la 
vie à sa surface , au d é b u t de l 'ère p r imai re . S o m m e s - n o u s en possess ion des p re -
miers ê t res , ou bien ceux qui on t peup lé la pér iode p r é c a m b r i e n n e ont-ils été pré-
cédés par des a n i m a u x don t les sque le t t e s on t été dé t ru i t s par u n e chaleur i n t ense? 
Nous ne s a v o n s . 

Dans la su i te , la Te r r e a é té peu à peu envahie par des flores et des faunes 
d iverses d o n t n o u s a v o n s esqu issé r a p i d e m e n t les p r inc ipaux types , ma i s n o u s 
n ' a v o n s pas che rché e n c o r e à n o u s r e n d r e c o m p t e de la du rée absolue de ces 
pé r iodes . 

Ce p r o b l è m e est c ependan t l 'un de ceux q u e l 'on abo rde le plus l égè remen t du 
m o n d e , et c 'es t u n des p lus a r d u s q u e pu i s se avoir à r é soud re la Géologie . 

On pour ra i t croire en effet q u e les g é o l o g u e s on t p a r t a g é la vie totale du g lobe 
en u n cer ta in n o m b r e de pér iodes , t o u t e s égales en t r e elles, e t q u e dans ces condi-
t ions il suff ise de d é t e r m i n e r la du rée de chacune pour en dédu i re l 'âge de la Ter re . 

En réali té, r ien n ' e s t p lus faux . Pour diviser la success ion des t e m p s géo log iques , 
les savants se s o n t basés , en généra l , sur l ' ex is tence de cer ta ins ê t res qui se ren-
con t r en t dans d e s couches de ter ra in que lque fo i s for t différentes, et q u ' o n ne 
r e t r o u v e p lus , ni a u - d e s s u s , ni a u - d e s s o u s . Or , il est év ident q u ' u n e telle façon d 'ag i r 
ne pouvai t c o n d u i r e à des l o n g u e u r s de t e m p s éga les . Ainsi les t r i lobi tes de 
l ' époque p r ima i r e o n t p r o b a b l e m e n t subs i s t é u n t e m p s b e a u c o u p p lus l o n g q u e 
les a m m o n i t e s fossi les carac tér i s t iques de l 'ère seconda i re , à en j u g e r par l 'épais-
seur des t e r r a i n s déposés au cours de ces deux pér iodes success ives . 



L h o m m e et le singe, dit M . de Quatrefages, présentent , au po in t de vue du type 
un contraste très accusé. Les o rganes qui les cons t i t uen t se r é p o n d e n t presque r igou-
reusement t e rme a terme, m a i s ces organes sont disposés d 'après u n p lan fort di f férent . 

iez J h o m m e , ils sont c o o r d o n n é s de telle sorte qu ' i l est nécessa i rement marcheur : 
chez les singes, d ' u n e façon tel le qu ' i l s sont non m o i n s nécessa i rement grimpeurs. 
L e s t la u n e dist inct ion a n a t o m i q u e et mécan ique admise par tous les ana tomis t e s 
meme en ce qui regarde les s inges a n t h r o p o m o r p h e s , et Huxley lu i -même , u n des 
peres de 1 évolut ion, a figuré les u n s à côté des autres u n squelette h u m a i n et les 
squelettes des singes les plus élevés pour se convaincre qu ' i l en est bien a ins i . 

La conséquence de ces fai ts , a u po in t de vue de l ' app l ica t ion logique de la loi de 
condensation permanente, c 'es t que l ' h o m m e ne peut descendre d ' u n ancêtre déjà 
caractérisé c o m m e singe, pas p l u s d ' u n ca ta r rh in ien sans queue que d ' u n ca tar rh in ien 
a queue. L n a n i m a l m a r c h e u r n e peu t pas descendre d ' u n a n i m a l g r i m p e u r . C'est ce 
qu a très bien compr is Cari V o g t . T o u t en plaçant l ' h o m m e au n o m b r e des p r ima tes , 
il n hesite pas a declarer que les singes les plus infér ieurs on t dépassé le ja lon (ancêtre 
commun) d ou sont sortis en d ive rgean t les di f férents types de cette famil le . 

11 faut donc rejeter l 'or igine d e l ' h o m m e au delà du dern ie r s inge si l 'on veu t con-
server une des lois les plus i m p é r i e u s e m e n t nécessaires de l 'édifice da rwin i s t e . On 
arrive ainsi aux pros imiens de Hœckel , les loris, les indr i s , etc. Mais ces a n i m a u x 
sont aussi des g r i m p e u r s ; il f a u t d o n c aller chercher p lus loin not re p remier ancêtre 

t e k L t T ^ ¡ o g i e tracée par Hœckel nous présente les m a r s u p i a u x , 
tels que le kangourou et la sa r igue . De l ' h o m m e au kangourou , la dis tance est g r ande 

ne oTésen t eT , " ^ " ^ ^ V Î V a n t e ' n i l e S fossiIes d e s an imaux°é te in 
ne présentent les types i n t e rméd ia i r e s qu i devraient au m o i n s la j a lonne r . 

Après d 'auss i i m p o r t a n t e s d é c l a r a t i o n s , il est inut i le d ' ins i s t e r 

Tous les faits recueillis pa r l e s pa léonto logis tes m o d e r n e s p r o u v e n t : 

i - Que 1 espece h u m a i n e est v r a i m e n t u n e ; q u e n o u s dér ivons des m ê m e s p a r e n t s 

Z i l Î >'H ' M ê m C 6 n r e S t a m S U r 16 t e r r a i n évo lu t ionn i s t e . on serait 

r l Z l n , 6 a - t U e H e ^ P 1 " é t e n d r e q U ' U n e é v o , U t i o n d o n t ' h o m m e serait 

l e n r e 1 1 a r r a , t T " é e n d i v e r S P ° i n t S d u S l o b e te"e.tre l 'éclosion du 
gén i e huma in s o u s fo rme d ' e s p è c e s d i f férentes 

t ivement " ^ ^ ^ f a i S 3 i t ^ 1 , h 0 m m e d U s i n « e d o i t ê t r e d é f i n i " 

J ï T Z ? l ' H ° m i Z f 0 S S U e d é C ° U V e r t S e n C e S d e r n i è r e s « n é e s , quo i q u ' o n 

: P ^ V c s c 13 lacune constatée déjà en 1890 pai- m ^ 
s i l l ê 2 Z e r E v ° , U t i 0 n n i s m e a c t u e l a ^ é i m p u i s s a n t à n o u s m o n t r e r le pas-
sage d une espece a u n e a u t r e d a n s la l o n g u e série des pér iodes g é o l o g i q u e s de 

^ z s ^ r c o n v a i n c u s n e — -

C H A P I T R E IV 

LA DURÉE DES TEMPS GÉOLOGIQUES 

T A ques t ion de l 'o r ig ine de l ' h o m m e n o u s amènera i t t o u t na tu r e l l emen t à recher-
^ cher la da te de son appar i t ion . C 'es t là u n p r o b l è m e q u e nous ne p o u v o n s 
a b o r d e r s ans avoir essayé au préa lable d ' en r é soudre un au t re d ' o r d r e plus généra l : 
n o u s v o u l o n s par ler de la durée des t e m p s g é o l o g i q u e s . 

A p r è s avoir vu la Te r r e u n i f o r m e et nue , n o u s a v o n s assisté à l 'éclosion de la 
vie à sa surface , au d é b u t de l 'ère p r imai re . S o m m e s - n o u s en possess ion des p re -
miers ê t res , ou bien ceux qui on t peup lé la pér iode p r é c a m b r i e n n e ont-ils été pré-
cédés par des a n i m a u x don t les sque le t t e s on t été dé t ru i t s par u n e chaleur i n t ense? 
Nous ne s a v o n s . 

Dans la su i te , la Te r r e a é té peu à peu envahie par des flores et des faunes 
d iverses d o n t n o u s a v o n s esqu issé r a p i d e m e n t les p r inc ipaux types , ma i s n o u s 
n ' a v o n s pas che rché e n c o r e à n o u s r e n d r e c o m p t e de la du rée absolue de ces 
pé r iodes . 

Ce p r o b l è m e est c ependan t l 'un de ceux q u e l 'on abo rde le plus l égè remen t du 
m o n d e , et c 'es t u n des p lus a r d u s q u e pu i s se avoir à r é soud re la Géologie . 

On pour ra i t croire en effet q u e les g é o l o g u e s on t p a r t a g é la vie totale du g lobe 
en u n cer ta in n o m b r e de pér iodes , t o u t e s égales en t r e elles, e t q u e dans ces condi-
t ions il suff ise de d é t e r m i n e r la du rée de chacune pour en dédu i re l 'âge de la Ter re . 

En réali té, r ien n ' e s t p lus faux . Pour diviser la success ion des t e m p s géo log iques , 
les savants se s o n t basés , en généra l , sur l ' ex is tence de cer ta ins ê t res qui se ren-
con t r en t dans d e s couches de t e r r a in que lque fo i s for t différentes, et q u ' o n ne 
r e t r o u v e p lus , ni a u - d e s s u s , ni a u - d e s s o u s . Or , il est év ident q u ' u n e telle façon d 'ag i r 
ne pouvai t c o n d u i r e à des l o n g u e u r s de t e m p s éga les . Ainsi les t r i lobi tes de 
l ' époque p r ima i r e o n t p r o b a b l e m e n t subs i s t é u n t e m p s b e a u c o u p p lus l o n g q u e 
les a m m o n i t e s fossi les carac tér i s t iques de l 'ère seconda i re , à en j u g e r par l 'épais-
seur des t e r r a i n s déposés au cours de ces deux pér iodes success ives . 



Il semblera i t d o n c à p r e m i è r e vue q u e l ' é tude de la h a u t e u r des s é d i m e n t s 
a c c u m u l é s dû t c o n d u i r e à de mei l leurs résu l ta t s . 

Eh b ien , la p réc i s ion de ce nouveau procédé n ' e s t pas b e a u c o u p p lus g r a n d e . 

L o r s q u ' o n cherche à t r adu i r e cette épa i s seur en chif f res , en se f o n d a n t su r le 
t e m p s q u ' e x i g e a u j o u r d ' h u i la fo rma t ion d ' u n dépô t s éd imen ta i r e , on se h e u r t e 
à cet te objec t ion q u e les forces na ture l les , t o u j o u r s iden t iques d a n s leur essence , 
on t c e r t a i n e m e n t dû va r i e r d a n s leur m o d e d ' ac t i on . 

D ' au t r e par t , l ' ac t iv i té des a g e n t s d ' é ro s ion n ' e s t pas égale au m ê m e m o m e n t 
par tou te la T e r r e ; en te l endro i t , il se déposera u n e couche r e l a t ivemen t épaisse, 
p e n d a n t qu ' a i l l eu r s les d é p ô t s s e ron t p r e s q u e ins ign i f i an t s ou m ê m e nu l s . 

Sur quoi se baser p o u r t e n t e r u n e éva lua t ion s é r i euse? On le voit , la p r u d e n c e 
la p lus s c rupu l euse d o i t d o n c être de règle su r ce po in t , e t il ne fau t a d m e t t r e 
qu 'avec u n e t rès g r a n d e rése rve les r é su l t a t s n u m é r i q u e s a u x q u e l s d ivers a u t e u r s 
on t p r é t e n d u ar r iver . 

II est h o r s de d o u t e qu ' i l faut évaluer cette durée par mi l l ions d ' a n n é e s , mais 
encore peu t -on fixer a p p r o x i m a t i v e m e n t u n chiffre convenable ? 

Les g é o l o g u e s , t o u j o u r s insat iables , o n t fait aux théor ies de Laplace et de Faye 
u n e g rave objec t ion à ce su j e t . De fait, si n o u s d e m a n d o n s à la t h e r m o d y n a m i q u e 
de n o u s preter ma in f o r t e en la c i rcons tance , 30 mil l ions d ' a n n é e s ne saura ien t 
suff i re p o u r expl iquer e t le r e f ro id i s semen t du g lobe t e r r e s t r e et l ' é ta t auque l il est 
a c tue l l emen t p a r v e n u ; u n e théor ie c o s m o g o n i q u e qui se respec te exige au m o i n s 
100 mil l ions d ' a n n é e s , m a i s tou t cela est b ien v a g u e . 11 y a d o n c lieu d ' i n t e r r o g e r 
p lus spéc ia lement la G é o l o g i e et de r eche rche r les p reuves q u ' o n p r é t end fou rn i r 
p o u r f ixer l 'âge de n o t r e hab i t a t . 

R e m o n t o n s au c o m m e n c e m e n t du siècle de rn ie r , à l ' o r ig ine m ê m e de la sc ience 

sc i e^^ ' se fit ' a t -
C O N F L U E N T D E GLACIERS t e n d r e j u s q u ' à l ' année 

1830. Le g r a n d g é o l o g u e Lyell, à cette époque , d é m o n t r a q u e la Te r r e n'avait 
été à a u c u n m o m e n t bou leve r sée par de g r a n d s ca tac lysmes , mais q u e son évo-
lu t ion se faisait c h a q u e j o u r sous nos yeux , l e n t e m e n t et s û r e m e n t . La loi était 
géné ra l e ; il en avait été t o u j o u r s ainsi . Ce p r inc ipe admis , il fallait t r o u v e r un 
i n s t r u m e n t de m e s u r e d u t e m p s . Lyell c ru t découvr i r u n « c h r o n o m è t r e » dans la 
vitesse de modi f ica t ion des espèces de m o l l u s q u e s d e p u i s l ' appar i t ion de la vie 
su r la T e r r e . 

On sait , en effet , q u e les roches s éd imen ta i r e s s o n t f o r m é e s de s u b s t a n c e s 
déposées l e n t e m e n t par les eaux . Or, ces r o c h e r s , n o u s l ' avons vu , c o n t i e n n e n t 
des fossi les d i f fé ren t s , su ivan t les couches et les é t ages g é o l o g i q u e s . O n entrevoi t 
là t o u t u n s y s t è m e de 
c o m p u t pour arr iver 
à évaluer la du rée . 

A p remiè re v u e , 
l ' idée de Lyell paraî t 
génia le ; en y r e g a r d a n t 
de p lu s p rè s , o n en 
d é c o u v r e fac i lement les 
po in t s fa ibles . 11 faut , 
pou r q u e t o u s les cal-
culs so ien t j u s t e s , ad-
m e t t r e q u e l ' i n tens i t é 
des p h é n o m è n e s géo-
log iques n ' a j a m a i s 
var ié . O r , a c t u e l l e m e n t , 
t o u t n o u s au to r i se à 
croire le con t r a i r e . A 
m e s u r e q u e la Te r r e 
vieillit, on p e u t con-
s ta ter u n e sor te de 
« d é g r a d a t i o n d 'ac t i -
vité », p o u r e m p l o y e r u n m o t cher aux phys ic iens et qui t r adu i t a d m i r a b l e m e n t 

m a p e n s é e . 
Cet te seule cons idé ra t ion r end supe r f lu ce q u e n o u s p o u r r i o n s a jou t e r au su j e t 

d e s t héo r i e s de M. Lyel l , les 40 mi l l ions d ' a n n é e s qu' i l a s s i g n e aux pér iodes 

g é o l o g i q u e s p e n d a n t lesquel les la vie s ' es t mani fes tée ne r e p o s e n t su r aucun 

a r g u m e n t s é r i eux . 

D a r w i n ne pouva i t m a n q u e r d ' abo rde r le p rob l ème d a n s son Origine des Espèces, 
et là, c o m m e su r b e a u c o u p de po in t s , il l ' a fait en ph i losophe p l u s q u ' e n vrai 

s avan t na tu ra l i s t e . 

Les théor ies d a r w i n i s t e s sur la t r a n s f o r m a t i o n des espèces s o n t u n i v e r s e l l e m e n t 

a b a n d o n n é e s , les idées de la m ê m e école sur l ' âge de la Ter re n ' o n t g u è r e p lu s 

de succès . 
D a r w i n , d 'a i l l eurs , se ra t t acha à la théor ie de sir Wi l l i am T h o m s o n , qu i pensai t 

LE F R O N T D 'UN GLACIER 



que ie m o n d e au début était s o u m i s , dans ses cond i t ions phys iques , à des c h a n -
g e m e n t s plus rapides et p lus v io len t s q u e ceux q u e n o u s o b s e r v o n s . 

; œ s = = = — _ L e Samue l H o u g h t o n , 
q u ' o n cite s o u v e n t c o m m e u n e 
au tor i té en cette mat iè re , as-
s igne au t e m p s p e n d a n t lequel 
la vie a existé u n e durée p r e s q u e 
i l l imitée. D 'après lui, il se serai t 
écoulé p lus d ' u n mill iard d ' a n -
nées en t r e l ' époque où la vie 
aura i t p u appara î t r e su r le 
g lobe et le m o m e n t où, en fait, 
elle s 'y est man i fe s t ée . 

Depuis q u e la Te r r e a c o m -
m e n c é à se f o rmer , il faudrai t 
c o m p t e r , t o u j o u r s d ' a p r è s le 
m ê m e a u t e u r , au m o i n s deux 
mil l iards d ' années . 

Les calculs de M. H o u g h t o n 

son t en partie basés, c o m m e 
ceux de ses prédécesseurs, sur 
le t e m p s nécessaire à la f o r m a -
tion des roches , et ce pr incipe , 
n o u s l ' avons vu, manque abso-
l u m e n t de précision. 

Le docteur James Croll a pr is 
un au t re point de départ , ce 
qu' i l appelle l 'étude de la d é n u -
dat ion . Il adme t tout d ' a b o r d 
qu' i l ne s 'es t pas écoulé m o i n s 
de io mil l ions d'années depuis 
l 'appari t ion des premières t races 
visibles de la vie végétale sul-
la Ter re . Ii est ime, en ou t r e , 
q u ' u n e pér iode de 24 mi l l ions 
d ' années a été nécessaire p o u r 
le dépôt des roches s é d i m e n -
taires connues . GORGES DANS LES PYRÉNÉES 

E x e m p l e d ' é r o s i o n p a r les e a u x fluviales. 

En a d m e t t a n t q u ' e n m o y e n n e ces roches on t passé au m o i n s deux fois par u n 
cycle de des t ruc t ion , ce qui est encore u n e pu re hypo thèse , il faudrai t , d ' a p r è s 
M. Croll , 72 mi l l ions d ' a n n é e s p o u r le t e m p s qui s ' es t écoulé depu i s le c o m m e n -
c e m e n t du dépô t des roches . 

D'a i l leurs , et ce n ' e s t pas la par t ie la m o i n s i n t é r e s s a n t e du travail du s avan t 
g é o l o g u e , l ' au t eu r a jou te : « Il est impossible de fixer d ' a p r è s les d o n n é e s géo lo -
g i q u e s l 'âge réel des roches s t ra t i f iées . » Voilà qui ne laisse aucun dou te su r la 
va leur de la m é t h o d e , et m 'es t avis q u e M. Croll aura i t p u c o m m e n c e r par sa 
conc lus ion . 

O n peu t mul t ip l ier les c i ta t ions et d o n n e r les ch i f f res t r ouvés par di f férents 
a u t e u r s : l ' incer t i tude paraî t t o u j o u r s la m ê m e . 

LA POINTE DU RAZ 

E x e m p l e d ' é r o s i o n m a r i n e . 

Sir Russe l Wal lace d e m a n d e 28 mi l l ions d ' a n n é e s . M. M. Read a d m e t c o m m e 
vi tesse m o y e n n e des f o r m a t i o n s séd imen ta i r e s 1 m è t r e en dix mille ans . « Dans 
ces condi t ions , dit-il, il s ' es t écoulé depuis le c o m m e n c e m e n t d u cambr i en 95 mil-
l ions d ' a n n é e s en chi f f res r o n d s . » Dana en voudra i t 48 s e u l e m e n t , t and i s q u e 
M. Gree en exige p lus de 2 400 mil l ions . M. Char les W a l c o t t pense qu' i l faut au 
m o i n s 25 mi l l ions d ' a n n é e s et 70 mi l l ions au p lus . 

Geikie, en 1892, a fait ressor t i r l ' incer t i tude de t ou t e s ces éva lua t ions , et a m o n t r é 
qu ' en se b a s a n t su r u n e couche de roches de 30 k i l omè t r e s d ' épa i sseur , on arr ive, 
su ivan t le m o d e de calcul adop té , ou à u n e durée de 73 mil l ions d ' années , ou 
à u n e pér iode de 680 mil l ions. La vitesse de d é p ô t des nouvel les f o rma t ions sédi-



menta i r e s s u r le fond de la m e r p e u t en effet varier de i pied d ' épa i s seu r en 
730 a n s et 1 p i e d en 6800 a n s . Si l 'on adop te ces résul ta ts et q u ' o n les app l ique 
c o m m e m e s u r e à la l o n g u e u r d u t e m p s exigée p o u r le d é p ô t des d iverses m a s s e s 
s éd imen ta i r e s f o r m a n t la par t ie ex té r i eure de la c roû te t e r res t r e , on c o m p r e n d q u e 
les ch i f f res o b t e n u s p e u v e n t var ier d a n s d ' é n o r m e s l imi tes . 

Depuis , d ' é m i n e n t s g é o l o g u e s o n t abo rdé le p rob l ème a u t r e m e n t . Ils se s o n t 
basés su r l ' a c t i on des a g e n t s a t m o s p h é r i q u e s : ven t s , pluies , cours d ' eau , e tc . , 
qui t e n d e n t à n ive l e r la sur face t e r r e s t r e . 

La géo log ie n o u s fourn i t des e x e m p l e s f r a p p a n t s de la pu i ssance de l ' é ro s ion : 
ainsi les s a v a n t s s o n t d 'accord p o u r a d m e t t r e qu ' i l existai t au t re fo i s d a n s l 'Ar -
d e n n e u n e r é g i o n m o n t a g n e u s e , pl issée c o m m e n o s Alpes actuelles et p r o b a -
b l e m e n t auss i é levée q u e cette cha îne . Depuis lors , les eaux couran te s o n t livré 
u n tel c o m b a t à ces m o n t a g n e s qu 'e l les o n t réuss i , au c o u r s des pér iodes géo lo -
g iques p o s t é r i e u r e s , à niveler p r e s q u e e x a c t e m e n t ce m a s s i f ; à tel po in t q u e n o n 
s eu l emen t les m o n t a g n e s o n t d i spa ru , ma i s qu ' i l est a u j o u r d ' h u i t rès difficile de 
débroui l le r la s t r a t i g r a p h i e d u pays . 

Peut -on v r a i m e n t , à l 'aide de ce p h é n o m è n e d ' é ros ion , faire u n e éva lua t ion 
approchée de la d u r é e de la vie de n o t r e g l o b e ? M. de Lapparen t l'a pensé , et voici 
c o m m e n t il a t e n t é de r é soud re le p r o b l è m e : 

Les m a t é r i a u x en l evés aux m o n t a g n e s et à t ou t e s les h a u t e s r é g i o n s de la terre 
fe rme son t e n t r a î n é s par les e aux c o u r a n t e s vers les O c é a n s où ils se déposen t 

UN R A P I D E 
E x e m p l e d ' é r o s i o n p a r les fleuves. 

et d o n n e n t n a i s s a n c e à des b a n c s rocheux a t t e ignan t parfois u n e t r è s g r a n d e 
épaisseur . Il su f f i t d o n c de d é t e r m i n e r la vitesse de d é n u d a t i o n de la surface t e r -
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l ions de m è t r e s cubes de mat iè res sol ides d a n s l 'At lan t ique . 

STALACTITES DANS UNE G R O T T E 
C a l c a i r e formé p a r l ' i n f i l t r a t i o n d e s e a u x . 

En r éun i s san t les données de ce g e n r e re la t ives aux p r inc ipaux f leuves de la 
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de 10 mi l l ions d ' a n n é e s la m a s s e ent ière d e s t e r r e s é m e r g é e s . 
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Enfin, si à l 'action mécan ique des eaux couran te s on jo in t le travail de d i s so -
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c o m p a r e r l ' épa i sseur c o n n u e Hdes t e r ra ins de s é d i m e n t a -
t ion avec ce q u e l ' expér ience 
c o n t e m p o r a i n e n o u s e n -
se igne re la t ivement au m o d e 
de fo rma t ion des dépô t s 
dé t r i t iques . 

Le g é o l o g u e amér ica in 
Dana est arr ivé, p o u r l ' en-
semble des t e r ra ins strat if iés, 
depuis le ter ra in pr imit i f 
j u s q u ' a u x a l luv ions m o -
dernes , à u n e épa i sseur to -
tale de 4 5 0 0 0 m è t r e s . Or , la 
masse con t inen ta le actuel le 
répart ie sous fo rme de t e r -
rain de séd imenta t ion au 
fond des océans n ' aura i t pas 
u n e épaisseur de p lu s de 
2 0 0 0 m è t r e s . En s u p p o s a n t 
q u e d a n s le passé la m a s s e con t inen ta le soi t res tée à peu près c o n s t a n t e et q u e la vi tesse de s é d i m e n t a t i o n ait été t o u j o u r s la m ê m e , on pour ra i t a d m e t t r e p o u r l ' e n s e m b l e u n peu p lus de 22 pé r iodes de 4 mil-
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e n c o r e là. 
. . PONT N A T U R E L E T CASCADE 

Peut-être faudrai t - l l a j ou t e r p lus de E x e m p l e d ë r o s i o n p a r les e a u x , 

conf iance aux calculs basés su r la 
théor ie m é c a n i q u e de la cha leur , qui t ient c o m p t e d u v o l u m e et de la dens i t é de 
no t re g lobe . 

Lord Kelv in était ainsi a r r ivé à cette conclus ion q u ' o n ne saura i t faire r e m o n t e r 
au delà de 100 mi l l ions d ' a n n é e s le m o m e n t où not re p lanè te , revê tue d ' u n e écorce 
s u f f i s a m m e n t f ro ide , a pu recevoir les p r emie r s g e r m e s de la vie o r g a n i q u e . Mais 
le m ê m e savan t a depu i s lors rédui t cette éva lua t ion et a m o n t r é q u e l 'âge de la 
t e r re est c o m p r i s e n t r e 20 et 40 mil l ions d ' a n n é e s . 

90 mi l l ions p o u r t o u t e l 'h i s to i re g é o l o g i q u e . Et c 'est là u n m a x i m u m . 
Telle est la conc lus ion des é t u d e s géo log iques récen tes . 
Peu t -on l ' adme t t r e telle quel le et s ans e x a m e n ? Je n 'hés i te p a s à r é p o n d r e : 

« N o n . » 
Encore u n e fois, d a n s t o u s ces calculs , on s u p p o s e q u e l ' in tens i té des p h é n o -

m è n e s res te la m ê m e 
ou au m o i n s à peu 
près cons tan te , et ce 
serait p r éc i s émen t le 
po in t à é lucider . 



La encore les résultats o b t e n u s s o n t basés su r u n e foule d ' h y p o t h è s e s acces-
soires, si bien que dans l 'état actuel de la sc ience le p r o b l è m e de la du rée des âges 
géologiques n 'es t pas encore réso lu . 

La seule conclusion que l 'on p u i s s e a d m e t t r e avec q u e l q u e probabi l i té , c 'es t 
que 1 on peut renfermer en t re 20 et 100 mi l l ions d ' a n n é e s le t e m p s nécessai re au 
développement de la vie à la surface de no t re g lobe . 

Maintenant , quelle durée a t t r ibue r à c h a c u n e des g r a n d e s pér iodes g é o l o g i q u e s • 
primaire, secondaire, tertiaire ? ' 

p é r i o d e ^ 0 1 6 * g é n é r a I e m e n t a v e C D a n a I a P r o P o r t ' ° n su ivan te en t r e les g r a n d e s 

Ere primaire J 2 

Ere secondaire 3 
Ere tertiaire : 

Dès lors, suivant que l 'on a d m e t t r a p o u r l ' e n s e m b l e 20 mi l l ions d ' a n n é e s o u 

econd 7 ' ° n ^ " 7 ' e S , e m p S P r i m a i r e S ' 5 à " ™ » » n s , p o u r les t e m p s 
seconda,res 4 a 19, pour les t e m p s t e r t i a i r e s , , , 2 à 6 mil l ions d ' a n n é e s 

t n résumé, il suff i t de re tenir q u e la d u r é e des t e m p s géo log iques es t ex t rê 
m e m e n t longue et doit se chiffrer par p lu s i eu r s dizaines de milHons " a n n é e s 

L ' è ' e e r p r S r T e J S t toUC°UP " " " C 0 U " e ' C ° m p a r é e a U X d e u x P ^ é d e n t e s , 

» » x u b T v ^ n 7 y ™ " , tr°1S f°iS P'US '°ngUe qUeleS d e u x Q^nt 

^ z x s z ï p a r t i c u , i e r a p u — o n 

Nous ver rons dans la suite ce qu' i l faut p e n s e r de la pér iode qua te rna i re an 
début de laquelle, t rès p robab lemen t , l ' H o m m e a fait son a p p a n ^ ^ 

C H A P I T R E V 

A LA RECHERCHE DE L'HOMME TERTIAIRE 

A QUELLE é p o q u e do i t -on r e m o n t e r p o u r r e t rouver les p remiè res t r aces de 
l ' h o m m e ? Faut-il a t t r ibue r à l ' h u m a n i t é u n e an t iqu i té cons idérable ou, au 

cont ra i re , son appar i t ion su r le g lobe ne date-t-el le q u e de q u e l q u e s mil l iers 
d ' a n n é e s ? 

Posée ainsi , la ques t ion de l ' anc i enne té de l ' h o m m e est a c tue l l emen t inso luble . 
Nous avons vu d a n s u n chapi t re p r é c é d e n t l ' imposs ibi l i té pour no t re sc ience 
actuel le de dé l imi ter d ' u n e façon précise , dans le temps, la du rée de chaque pér iode 
g é o l o g i q u e . L o r s q u ' o n d e s c e n d d a n s le détail et q u ' o n essaye de fixer, m ê m e en 
mil l iers d ' a n n é e s , ce qu ' i l a fallu de t e m p s p o u r opé re r chaque dépô t en parti-
cul ier , la base n o u s m a n q u e , et la vraie sc ience doit a v o u e r son impu i s sance c o m -
plète . 

T o u t au p lus p o u v o n s - n o u s a s s igne r u n e épa i sseur aux di f férentes couches de 
t e r r a ins . 

L ' e n s e m b l e des é tages p r ima i res con t i en t t r è s p r o b a b l e m e n t des s t ra t i f ica t ions 
d o n t la h a u t e u r n ' excède pas 30 k i lomèt res en m o y e n n e . 

Les couches seconda i r e s c o m p r e n n e n t 5 0 0 0 m è t r e s tou t au p l u s , q u a n t aux 
t e r r a i n s te r t ia i res , ils s o n t r e la t ivement m o i n s i m p o r t a n t s . 

La dé l imi ta t ion des couches te r t ia i res et qua te rna i r e s devient souven t u n e réelle 
difficulté p o u r le g é o l o g u e . 

Les p r e m i è r e s son t res t re in tes , i r régul iè res , et nu l caractère ne p e r m e t de les 
e n v i s a g e r d a n s leur e n s e m b l e ; elles appa ra i s sen t s o u v e n t par l a m b e a u x isolés, 
d i s con t inus et s a n s a u c u n e h o m o g é n é i t é . 

Q u a n t aux t e r r a ins q u a t e r n a i r e s , ce ne s o n t q u e des couches minces de sol 
m e u b l e auxque l l e s les g é o l o g u e s on t d o n n é le n o m d 'a l luv ions : d é p ô t s r écen t s 
laissés g é n é r a l e m e n t par les c o u r s d ' e aux , soit p e n d a n t leur t r a j e t , soit à leur 
e m b o u c h u r e . 

Q u e par des c i r cons tances i n c o n n u e s le débit des fleuves ait varié, les dépô t s se 
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s e r o n t e f fec tués p lus o u m o i n s r a p i d e m e n t . Leur épa i s seur ne peu t dès lors n o u s 
fourn i r u n m o y e n d ' é v a l u a t i o n , u n e échel le du t e m p s . 

Laissons d o n c à la sc ience fu tu r e le soin de rechercher l ' âge abso lu de ces 
dépô t s , et c o n t e n t o n s - n o u s d ' a b o r d e r le p r o b l è m e s o u s u n e au t r e face. 

A quel le é p o q u e g é o l o g i q u e l ' h o m m e est-il a p p a r u ? 
En d ' au t r e s t e r m e s , d a n s quel t e r ra in t r o u v e r o n s - n o u s ses p r e m i e r s v e s t i g e s ? 

Envisagée à ce po in t de vue, la ques t ion n ' e s t pas auss i facile à r é soud re qu 'e l le 
le pa ra î t ; en voici la ra i son : Les g é o l o g u e s ne s o n t pas t o u j o u r s d 'accord sur 
l ' âge relatif des t e r r a i n s . Ce r t a ins d ' e n t r e eux p laceron t vo lon t ie rs telle couche 
d a n s le ter t ia i re a lors q u e d ' a u t r e s la c lasse ron t d a n s le qua t e rna i r e . Il y a d o n c là 
u n e « é t ique t te » qu ' i l f a u d r a vérifier t ou t e s les fois qu'il s ' ag i ra de m e t t r e en 
place les fossi les se r a p p o r t a n t à l ' espèce h u m a i n e . 

Cette restr ic t ion a d m i s e , il est i ncon tes t ab le q u e la p r euve de l ' ex is tence de 
l ' h o m m e n o u s sera f o u r n i e par la p r é sence de ses o s s e m e n t s dans u n e couche n o n 
remaniée , c 'es t -à-di re d o n t les ass ises n ' a u r o n t pas été déplacées p o s t é r i e u r e m e n t . 

On a re t rouvé ainsi d e s débr i s de sque le t t e s h u m a i n s d a n s le qua te rna i re , 
que lques -uns m ê m e p a r a i s s e n t ê t re à la l imite du q u a t e r n a i r e et d u tert iaire, ma i s 
j a m a i s la pa léonto log ie n ' a réussi à r e n c o n t r e r des o s s e m e n t s d ' h o m m e d a n s u n e 
couche f r a n c h e m e n t t e r t i a i r e . 

Sc i en t i f iquemen t , cet é chec ne p r o u v e r ien , et il suff i rai t au g é o l o g u e d 'y ren-
c o n t r e r des t races de l ' i n d u s t r i e h u m a i n e p o u r a f f i rmer q u e l ' h o m m e a exis té 
à cette é p o q u e r ecu lée . 

L ' indus t r i e h u m a i n e p e u t se révéler de d ive r se s façons : pa r des o u v r a g e s d ' a r t , 
p a r la découve r t e d ' u n ce r t a in out i l lage , silex tail lés, a r m e s q u e l c o n q u e s en co rne 
ou en o s ; par des d é b r i s de poter ie , par des de s s in s ou des m a r q u e s in ten t ion-
nelles g r a v é s su r de la p i e r r e et des os . Or , r e t rouve - t -on de parei l les t races a u x 
t e m p s ter t ia ires? T o u t e la ques t ion est là. 

Cette époque , n o u s l ' a v o n s vu ( i ) , peu t se diviser en d e u x g r a n d e s pér iodes : 
éogène et néogène. P e r s o n n e ju squ ' i c i n ' a pensé qu ' i l fallait faire r e m o n t e r l ' appar i -
t ion de l ' h o m m e j u s q u ' à l ' é o g e n e , mais o n a cru r e t rouve r des t races de son pas -
sage dès la p remiè re pa r t i e du n é o g è n e , à l ' é t age miocène . 

A priori , rien d a n s les cond i t i ons c l ima té r iques du g lobe ne s ' opposa i t à la p ré -
sence de l ' h o m m e p e n d a n t les pér iodes p l iocène et m iocène . Sans dou te , à la t i tude 
égale , la t e m p é r a t u r e était b e a u c o u p p lus élevée, mais la c o m p o s i t i o n de l ' a tmo-
s p h è r e n 'a pas s e n s i b l e m e n t varié depu i s . 

La seconde moit ié d u te r t ia i re est caractér isée par le comple t é p a n o u i s s e m e n t 
des m a m m i f è r e s , d o n t b e a u c o u p r e s sembla i en t à n o s espèces ac tuel les . 

Or , d i r o n s - n o u s avec de Q u a t r e f a g e s , a n a t o m i q u e m e n t et p h y s i o l o g i q u e m e n t , 
l ' h o m m e est un vrai m a m m i f è r e . Dès q u e les m a m m i f è r e s on t pa ru et vécu à la s u r -
face du g lobe , l ' h o m m e a pu s 'y m o n t r e r et y vivre c o m m e e u x . A ce t i t re , il 
pour ra i t dater , non s e u l e m e n t des t e m p s te r t ia i res m o y e n s , mais m ê m e des t e m p s 

(i) Ire partie, ch. vi. 

éocènes ; il peu t r e m o n t e r p lus h a u t encore , é tan t d o n n é sa t rès g r a n d e ap t i tude 
à s u p p o r t e r les c l imats les p lu s d i f fé rents . Mais avan t d ' a d m e t t r e son exis tence pour 
des é p o q u e s auss i reculées , il faut la d é m o n t r e r par des p r e u v e s décis ives . 

Ces p r e u v e s ex is ten t -e l les? 
En 1863, M. l ' abbé Bourgeo i s c ru t les avoir t r o u v é e s dans le Loir -e t -Cher . Ce 

f u t d ' a b o r d aux e n v i r o n s de Pon t l evoy , où il s ignala la p résence de silex tail lés, 
d a n s q u a t r e couches de t e r r a i n s s u p e r p o s é s : pu is à T h e n a y , où il découvr i t de 
n o u v e a u x silex d a n s u n e carr ière s i tuée au bo rd d ' u n val lon. Ces silex t r è s n o m -
b r e u x é ta ient d i spersés d a n s t o u t e l ' épa i sseur d e s t e r r a i n s qui s é p a r e n t les a l luvions 
supé r i eu re s des couches p lus p r o f o n d e s d u calcaire de Beauce, c 'es t -à-di re en plein 
miocène in fé r i eu r . On les r encon t r a i t p r i n c i p a l e m e n t d a n s u n e argile ve rdâ t r e de 

30 c e n t i m è t r e s d ' épa i s seu r . 

L 'aspect sous lequel se p ré sen ten t ces silex est t rès var iable . On t r o u v e d ' abo rd 
des r o g n o n s i n f o r m e s , c o m m e tous ceux qui p r o v i e n n e n t de la craie; pu is les 

S I L E X DE T H E N A Y 

m ê m e s r o g n o n s p r o f o n d é m e n t a l térés à la sur face , fendi l lés et se divisant en éclats 
i r r égu l i e r s au m o i n d r e choc . Parfois , ap rès cette décor t ica t ion , et s ans doute a la 
suite du dépar t d 'éc la ts su r tou tes les faces, il est res té u n noyau sol ide affectant 
la f o r m e d ' u n po lyèd re i r r égu l i e r . Cer ta ins son t c raque lés p lus ou m o i n s p r o f o n -
d é m e n t ; d ' a u t r e s , enf in , s e m b l e n t m o n t r e r de f ines r e t o u c h e s d ' u n seul cote. 

L'affaire fit b e a u c o u p de b r u i t à l ' époque , et p e r s o n n e ne con tes ta l ' au thent ic i te 
de la t rouva i l l e ; nul dou te ne subs i s t a m ê m e su r l 'âge de la couche r e n f e r m a n t les 
f a m e u x si lex. Mais ceux-ci é taient- i ls taillés i n t e n t i o n n e l l e m e n t ? 

L 'abbé Bourgeois l ' a f f i rmai t , et il m o n t r a i t d a n s sa collect ion des i n s t r u m e n t s 
p o u r pe rce r , racler et f r a p p e r ; des haches , des g ra t to i r s , des c o u t e a u x ou éclats, 
des t ê tes de lances, des po in t e s de f lèches , des scies, des m a s s u e s , des mar t eaux 

et b e a u c o u p d ' a u t r e s choses encore . 
M a l h e u r e u s e m e n t , les a r c h é o l o g u e s ne p a r t a g è r e n t pas g é n é r a l e m e n t cette 

man i è r e de vo i r . 
Dès 1867, l ' abbé Bourgeois offrai t u n cer ta in n o m b r e des mei l leurs échan t i l lons 



à ^ a p p r é c i a t i o n des m e m b r e s du C o n g r è s d ' a rchéo log ie p r é h i s t o r i q u e r éun i s 

, s eu l emen t vi rent le travail de l ' h o m m e d a n s les o b j e t s p r é s e n t é s -
la p l u p a r t n i e r en t q u e la taille fût i n t en t ionne l l e ' 

Cinq a n n é e s p lu s t a rd , à Bruxelles , au t r e C o n g r è s . L ' abbé Bourgeo i s , qu i ne se 
e n a , p a s p o u r ba t tu , revint à la c h a r g e ; il ne fu t pas p lu s h e u r e u x . O n ' n o m 

m e m b , ' e S ' r U n a n i m i t é * — ^ - c h a c u n 

La ques t ion a b e a u c o u p avancé depu i s , e t b ien rares s o n t ceux qui ac tue l l emen t 
1 a u x s e x p r é sen t é s par le b o n a b b é Bourgeois . ac tue l l emen t , 

v j E n t r o n s d a n s les détails nécessa i res p o u r n o u s p r o n o n c e r et acquér i r u n e c o n -
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Même le t ro i s i ème p rocédé , qu i c o n s i s t e à o p é r e r _ p r e s s i o n ^ ^ ^ 

les a rê tes vives d ' u n silex, peu t se p résen te r dans des cond i t ions réalisées par la 
na tu re . 

Et c 'est p r éc i s émen t ce q u e n o u s c o n s t a t o n s t ous les j o u r s . J'ai s o u v e n t r amassé 
sur le b o r d des rou t e s f r a î chemen t empie r r ées des silex craquelés en f o r m e de c ô n e ; 
parfois aussi la surface p résen ta i t u n e sor te de fen te c i rcula i re ; il suff isai t a lors du 
mo ind re choc p o u r dé tacher un éclat cono ïde s ' e m b o î t a n t pa r fa i t ement d a n s le 
bloc pr incipal . La chaleur solaire ap rès u n e nui t f raîche suffi t à exp l iquer ce 
p h é n o m è n e . 

M. Arcel in a observé ces effets d a n s les plaines b r û l a n t e s de la Lybie et dans les 
c a m p a g n e s t e m p é r é e s de la B o u r g o g n e . 

Le D r W e t z s e i n a vu et e n t e n d u à l 'Est de D a m a s des basa l tes éclater sous 
l ' inf luence de la f ra îcheur du ma t in . 

Le m a r q u i s de Nadaillac raconte un fait a n a l o g u e : 

Il m e souvient pa r f a i t emen t , écrivait-il , d 'avoi r vu et en t endu d a n s le désert, auprès 
de D a m a s , sous l ' in f luence d ' u n soleil a rden t et succédant à la rosée a b o n d a n t e du 
m a t i n , les silex crépiter et se fendre en f r a g m e n t s p résen tan t des arêtes vives. 

De semblab le s obse rva t ions on t été faites par MM. Fraas, L iv ings tone , Desor , 
Escher de la Linth et Lepsius . 

Lorsque, d i t ce dernier , on se repose s i lenc ieusement le m a t i n dans le désert , ou la 
nu i t après le coucher d u soleil, on en tend tout au tou r de soi u n c rép i tement qu i ne 
peut p roven i r que de l ' éc la tement des galets de silex. 

A ces obse rva t i ons , on p e u t j o i n d r e celle qu ' a faite M. Delvaux p e n d a n t u n j o u r 
de ge lée dans u n e sor te de la rge fossé o u v e r t au milieu d ' u n b a n c de silex sur le 
m o n t de I 'Hotond , p rès de Renaix , en Belgique : 

Je fu s surpr is , dit-i l , d ' en t end re u n bru i ssement , faible d ' abord , pu is u n c rép i tement 
qu i al lai t s ' accen tuan t peu à peu, et de voir des éclats de silex s 'élancer dans toutes 
les d i rec t ions a u t o u r de mo i . J 'étais seul. T r è s intr igué, je fe rmai m o n carnet . Je ne 
tardai pas à m ' a p e r c e v o i r q u e les r ayons du soleil, dépassant la crête opposée, f r appa ien t 
d i rec tement la surface du ta lus où aff leuraient les silex, et que ceux-ci, au fur et 
à m e s u r e qu ' i l s étaient échauffés , se p r ena i en t à éclater, en pro je tan t par fo is des 
f r a g m e n t s à p lus de deux mètres . Je pus consta ter à l 'aise le p h é n o m è n e p e n d a n t plus 
de v ing t m i n u t e s . 

Un silex éclaté ne p rouve d o n c pas u n e taille i n t en t ionne l l e . Un cône de percus-
sion dé t aché d ' u n b loc n ' i n d i q u e pas davan tage l ' i n t e rven t ion d ' u n e ma in h u m a i n e ; 
dans ce dernier cas, je ne saura is t r o p le répé te r , il suff i t que le silex pe rcu té pré-
sen te u n e sur face p lane au po in t f r appé , et q u e le co rps pe rcu tan t , s u f f i s a m m e n t 
d u r , off re u n e saillie a n g u l e u s e . 

Et q u a n d le silex para î t r égu l ie r ou taillé d ' u n seul côté , peut -on conc lure à u n e 
in t e rven t ion h u m a i n e ? 

Pas le m o i n s d u m o n d e . 
E c o u t o n s u n a r c h é o l o g u e d i s t ingué , M. Arce l in , n o u s décr i re ce nouveau m é c a -

n i s m e : 

Q u a n d u n f r agmen t de silex roule à la surface du sol, di t cet au teur , il reçoit dans 



tous les sens des chocs qu i dé t e rminen t des éc la t s sur toutes ses faces. Si , au lieu de 
rouler çà et là, u n silex est engagé et fixé d a n s le sol, il ne reçoit p lus de chocs que 
d ' u n seul côté. C'est ce qu i se passe s o u v e n t d a n s n o s c h e m i n s empier rés de silex. 
Les fers des chevaux, les roues des voi tures , ag i s san t t o u j o u r s d a n s le m ê m e sens, de 
h a u t en bas, sur des silex à moi t ié r e t enus d a n s le sol de la chaussée, les éclats a insi 
p rodu i t s affectent u n e certaine régular i té . Il e n est de m ê m e lo r squ ' un silex est fixé 
au fond d ' u n cours d 'eau rapide. Les galets r o u l a n t à sa surface, en t ra înés t ou jou r s 
d a n s le sens d u couran t , y dé t e rminen t des é c l a t s régul iers d ' u n seul côté, s i m u l a n t 
à mervei l le les retouches des silex taillés p a r l ' h o m m e . 

Ainsi les r e touches observées ne s o n t p a s n é c e s s a i r e m e n t le s igne d ' u n acte 

in te l l igen t . 
On pour ra i t croire, en l isant les l ignes p r é c é d e n t e s , à u n e cer ta ine e x a g é r a t i o n ; 

on imag ine mal des galets doués d ' u n e v i t e s s e suff i sante p o u r enlever des éclats 
aux silex tap issan t le lit d ' u n t o r r en t . Et c e p e n d a n t M. Boule, t ou t r é c e m m e n t , 
a d o n n é u n e p reuve i r ré fu table de la pos s ib i l i t é du fai t . 

D a n s u n é tab l i ssement industr ie l , à Guerv i l l e , près de Mantes , on a cons ta té expé-
r i m e n t a l e m e n t que des agents mécan iques t r a n s f o r m e n t a i sémen t en silex taillés, en 
éolithes, c o m m e on dit m a i n t e n a n t , des r o g n o n s de silex. Cette us ine fabr ique le 
c i m e n t à l 'a ide de malaxeurs , qui agitent d a n s u n e cuve u n mé lange de craie et d 'argile 
p las t ique pendan t un certain n o m b r e d ' h e u r e s . O r , à la fin de l 'opéra t ion , les f r agment s 
de silex contenus dans ces ma té r i aux p r é s e n t e n t tous les caractères des prétendues 
pierres uti l isées. 

On y re t rouve des pièces ressemblan t à s 'y m é p r e n d r e aux f a m e u x silex tert iaires, 
des percuteurs, des rabots, des grattoirs, des retouchoirs, des silex à encoches. 

Cer ta ins échant i l lons , d 'une perfect ion v r a i m e n t ext raordinai re , pa ra i ssen t avoir 
été l 'objet d ' u n travail fini, de retouches m é t h o d i q u e s et p lus ieurs fois répétées. 

C 'es t donc là u n e véri table us ine à é o l i t h e s . 
O n a m ê m e t rouvé pa rmi ces silex de M a n t e s des pièces r appe lan t u n gra t to i r 

de t ype magda lén ien et j u s q u ' à u n e l ame à e n c o c h e s d ' a spec t néo l i th ique . 
Or , la vi tesse de l 'eau à la pér iphér ie d e s cuves ne dépasse pas 4 m è t r e s par 

s e c o n d e ; nous s o m m e s loin des c o u r a n t s q u e p résen ta ien t les i m m e n s e s f leuves 
to r ren t i e l s au d é b u t du qua te rna i re . 

Mais si vé r i t ab l emen t la na ture , par la m i s e en jeu des forces p h y s i q u e s , peu t 
n o u s offrir tou tes les par t icular i tés de la tai l le artificielle, n o u s devr ions t rouver 
des exemples de silex éclatés à des pé r iodes b e a u c o u p plus reculées, à des é p o q u e s 
où , sans con tes te , l ' h o m m e n 'exis ta i t pas . 

Ce r a i s o n n e m e n t , les a rchéo logues l ' o n t fait depuis l o n g t e m p s , et c 'es t ainsi 
qu ' i l s on t été a m e n é s à é t end re leurs r e c h e r c h e s , et ils on t p r é c i s é m e n t t r o u v é ce 
qu ' i l s dés i ra ien t . 

M. Arcelin a recueilli dans u n e couche d ' a r g i l e éocène du Maçonnais , c ' es t -à-d i re 
au début du tertiaire, par c o n s é q u e n t à u n e é p o q u e où p e r s o n n e ne s o n g e à faire 
in te rven i r l ' h o m m e ni m ê m e l ' A n t h r o p o p i t h è q u e de M. de Mortillet, des q u a n t i t é s 
de silex off rant tou tes les par t icular i tés o b s e r v é e s à T h e n a y ou dans les s t a t i ons 

ana logues : éclats avec ou s ans conoïdes de p e r c u s s i o n , r e t o u c h e s sur u n e seule 

face, b locs décor t iqués , e tc . 
Si o n les compare , dit-i l , avec les types c o r r e s p o n d a n t s des g i semen t s miocènes, on 

peut s 'assurer qu ' en t r e les u n s et les au t res la r e s semblance est complé té . 
P Que lques -uns de ces silex na ture l s o f f ren t m ê m e l 'aspect b ien c o n n u des silex tailles 
quaterna i res , racloirs , grat toirs , po in tes mous té r i ennes ou m e m e coups-de-poing 
chel léens. E n se d o n n a n t la peine de chercher , on finirait pa r r é u n i r tous les types 

possibles. 
Nous p o u r r i o n s mul t ip l ier les exemples de ce g e n r e . M. Chabas , en part i -

culier a d é c o u v e r t dans des ass ises de craie de Y époque secondaire « de s ingu l i e r s 
éclats t o u s m u n i s d ' u n m a m e l o n et p rodu i s an t pa r f a i t emen t l ' appa rence d u n travail 

d 'a r t d ' au t r e s s imulan t des g ra t to i r s , etc. » 

Devant de parei l les cons t a t a t ions , u n e e x t r ê m e p r u d e n c e est de r i g u e u r q u a n d 
on veu t a t t r ibuer au travail in te l l igen t de l ' h o m m e les g ross i e r s si lex ter t ia i res , 
sans au t res p reuves à l ' appu i . , 

Pour q u ' u n ob je t de ce g e n r e p résen te les m a r q u e s d u n e ven t ab l e au thent ic i té , 

il ne suff i t d o n c pas qu' i l soit p lus ou m o i n s régul ie r , il f au t qu U se p r é s e n t e 

s o u v e n t le m ê m e et avec des f o r m e s t o u t à la fois assez complexes et assez con -

s t an t e s p o u r cons t i tue r de vér i tables produits industriels. 
L'archéologie ne doit d o n c re ten i r de ces silex que ceux qui pos sèden t , g râce 

à la n a t u r e de leur g i s e m e n t en u n m ê m e endro i t - s épu l tu re , foyer , etc. - u n 
vérirable et indéniable cert if icat d 'o r ig ine . 

Nous voici en m e s u r e , m a i n t e n a n t , de r e p r e n d r e la ques t ion des silex de T h e n a y . 
A r e n c o n t r e des p ie r res taillées a b s o l u m e n t a u t h e n t i q u e s , les échan t i l lons s igna les 

par l ' abbé Bourgeo i s s o n t r é p a n d u s au hasard d a n s les couches de te r ra in et sur 
des é t endues cons idé rab le s . On les t rouve par cen ta ines de mil l iers et leur n o m b r e 
s 'accroî t à m e s u r e q u ' o n se r app roche du seconda i re . Pour des p r o d u i t s indus t r i e l s , 

c 'es t déjà u n b ien m a u v a i s s i g n a l e m e n t . 

Ces f r a g m e n t s i n f o r m e s r e s s e m b l e n t d ' a i l l eurs à t o u s ceux q u o n r encon t r e 
ac tue l l emen t su r n o s rou te s , et il est imposs ib l e de leur fixer u n e des t ina t ion 

q U M a i s n r y a mieux p o u r ru ine r l ' h y p o t h è s e . A d m e t t o n s , pour u n in s t an t , q u e 

l ' h o m m e ait vécu à l ' aurore du miocène dans la r ég ion de T h e n a y ; q u est-il devenu 

d 6 A p a r t i r ' d e cette é p o q u e , q u a t r e g r a n d e s phases g é o l o g i q u e s et qua t r e f a u n e s 

d i f fé ren tes se s o n t succédé d a n s cette localité. , . , 
A p r è s u n e lacune i m p o r t a n t e , s igna lée en t r e l 'argi le à silex et le calcaire de 

Beauce. u n lac s a n s l imi tes couvr i t la con t r ée et f o r m a u n calcaire sol ide; u n g r a n d 
fleuve lui succéda qui déposa les sables de l 'Or léana i s ; pu is v in t la m e r des Fa luns , 
r iche en po i s sons et en m o l l u s q u e s m a r i n s : po lyp ie r s , b r y o z a i r e s ; su r la place 
laissée libre par la m e r desséchée o n t vécu ensu i te des ca rnass i e r s et des he rb i -
vores , p r é d é c e s s e u r s de la f a u n e actuel le . , 

Ains i , à t r avers u n e l o n g u e série de mil l iers de siècles, l ' h o m m e aurai t vécu dans 

des c o n t r é e s sans cesse r e m a n i é e s ; il aura i t ass is té à la f o rma t ion d un lac. d u n 



fleuve g i g a n t e s q u e , d ' u n e m e r don t il aura i t occupé les b o r d s , il aura i t péché su r 
les b e r g e s des g r a n d s fleuves de l ' époque q u a t e r n a i r e , il aura i t été t é m o i n des 
c h a n g e m e n t s a t m o s p h é r i q u e s ; il aura i t vu se r enouve le r t ou t e s les espèces , et , 
seul , il serait resté semblab le à lu i -même avec des i n s t r u m e n t s qu ' i l n ' aura i t j a m a i s 
eu l ' idée d ' a m é l i o r e r ! Et la n a t u r e aura i t en fou i t o u s les sque le t tes d ' a n i m a u x , 
n o u s les conse rvan t p réc i eusemen t d a n s les d i f férents t e r ra ins , a lo rs que , par le 
p lus g r a n d des hasards , t o u s les o s s e m e n t s h u m a i n s au ra i en t d i s p a r u ! 

Quel g é o l o g u e pour ra i t souscr i re à u n e telle h y p o t h è s e ? A d m e t t r e l ' ex is tence de 
l ' h o m m e con tempora in des silex de Thenay , ce serai t dépasser t ou t e s les l imites 
de la vra i semblance . 

. P o u r r é P o n d r e à semblab le ob jec t ion , M. de Mortil let a s o u t e n u q u e l ' h y p o t h é -
t ique tai l leur de pierre n 'étai t pas u n h o m m e , mais son p récu r seu r , u n s inge a n t h r o -
poïde, le Dryop i thèque , par exemple , qui appar t i en t au miocène moyen o u supé r i eu r . 
. L 'aff i rmation est facile, mais il faudra i t l 'é tayer de b o n n e s r a i sons ; M. de Mor-

tillet ne les a j ama i s fourn ies , et pou r cause 

Je n ' i g n o r e pas que le gen re de vie de l ' h o m m e et des a n t h r o p o i d e s les exposai t 
m o i n s que les g r a n d s fauves à cer ta ins acc idents , chu te s dans les fondr iè res et les 
e n t e s où leurs corps étaient à l 'abri de la de s t ruc t i on . Mor ts n a t u r e l l e m e n t les 

h o m m e s devaient subir le sort des cadavres superf ic ie ls , des t ruc t ion p r e s q u e totale 
et d issolut ion par les e a u x ; ma i s à qui fe ra- t -on croire q u e de t ous ces sque le t t e s 
h u m a i n s n o u s ne t r o u v i o n s ac tue l l emen t a u c u n e t r ace? 

La stat ion de T h e n a y n 'es t pas la seule q u e les pa r t i sans de l ' h o m m e tert iaire 
tassent valoir en faveur de leur doc t r ine . 

à L , 8 / , n C a r I r a U i r a i t ' ' a t t e n t i 0 n d u m o n d e s a v a n t s u r d e * silex t r o u v é s 
a Ot ta (vallée du Tage) , dans un te r ra in a p p a r t e n a n t au miocène supé r i eu r et 
caractér isé par la p resence de l ' h ippa r ion . 

Après v ing t a n n é e s de recherches , M. Ribeiro était pa rvenu à recueill ir u n e série 
de 95 échant i l lons qu' i l exposa à Paris en , 8 7 8 ; 2 2 pièces s e u l e m e n t p r é s e n t a i t 
e plan de f rappe et le cône de pe rcus s ion . Ces silex ne por ta ien t d 'a i l leurs a u c u n e 
« c e de r e t o u c h e s ; ils cons is ta ien t s u r t o u t en éclats de f o r m e s t r i angu la i res ou 

lent iculai res . C o m m e la p lupa r t de ces pièces avaient été r amassées à la s d u 

; Î ~ m b r e d Ê « ™ * ° u t e - c o n t e m p o r a n é i t é a ^ c le 

Quo i qu' i l en soit , rien d a n s ces si lex ne p e r m e t de les a t t r i bue r au travail de 
h o m m e , et ce q u e n o u s a v o n s dit à p r o p o s des silex de T h e n a y p e u t s ' app l q u e 

aux f r a g m e n t s t r ouvés à Ot ta . app l ique r 

Pour ê t re comple t , il faudrai t m e n t i o n n e r les cai l loux t r o u v é s par MM Tardv et 
R a m e s d a n s l e C a n t a l . Cer ta ins de ces b locs , qu i a p p a r t i e n n e n t a u m f o c è n i ^ a t t e i g n e n t 
40 c e n t ï m e t r e s et pè sen t p ius i eu r s k i l o g r a m m e s . T o u s on t subi des choc v i g o u r e u x 
qu i en o n t enlevé de g r a n d s éclats . v I g o u r e u x 

D e r n i è r e m e n t M R u t o t a f o r m u l é u n ^ nouvel le théor ie de ces éol i thes . D 'après 
l u , 1 h o m m e p n m . f f , ou son p r é c u r s e u r , aura i t e m p l o y é en g u i s e de mar t eau des 

r o g n o n s de silex en t i e r s et aussi des f r a g m e n t s q u e l c o n q u e s d u s à l ' éc la tement 
na ture l , mais p r é s e n t a n t des arêtes t r a n c h a n t e s . 

Ces éclats, u n e fois é m o u s s é s par l ' u sage , aura ient été g r o s s i è r e m e n t réparés 
par des r e touches r econs t i t uan t un nouveau t r a n c h a n t . D ' au t r e s r e touches , di tes 
d ' a c c o m m o d a t i o n , au ra ien t eu pour bu t de faciliter la p r éhens ion , par exemple 
d ' aba t t re des a rê tes o u des t u b e r c u l e s g ê n a n t s . 

Tou t cela est t r è s acceptable , mais M. R u t o t o m e t de n o u s dire à quel les m a r q u e s 
cer ta ines n o u s r econna î t rons les pierres utilisées des p ier res taillées i n t e n t i o n -
ne l l emen t . 

La sc ience a s u r t o u t besoin de fai ts indiscutables , e t des o s s e m e n t s déposés 
dans le t e r ra in ter t ia i re sera ient b e a u c o u p p lus p r o b a n t s . 

Ces o s s e m e n t s fossi l les , on les a cherchés , et cer ta ins géo logues on t p lus ieurs 
fois émis la p r é t e n t i o n de les avoir t r o u v é s . 

Nous a l lons voir ce qu' i l en est r ée l l ement dans le chapi t re su ivan t . 

É O U T H E RECUEILLI AU PUYCOURNY (CANTAL) 



C H A P I T R E VI 

LES MÉSAVENTURES DE L'HOMME TERTIAIRE 

•¥—>.EVANT l ' absence complè t e de t races a u t h e n t i q u e s de l ' indus t r i e h u m a i n e , les 
che rcheu r s de l ' h o m m e tert iaire n ' o n t pas d é s a r m é . 

A la faveur du dé so rd re r é g n a n t ac tue l l emen t dans la classif ication des é t ages 
supér ieurs , les a m a t e u r s de sque le t t e s a n t i q u e s on t t o u r à t o u r essayé de canal iser 
l ' a t t en t ion vers leurs t rouvai l les . Là, c o m m e en cer ta ins au t r e s d o m a i n e s de la 
science, l ' amb i t i on et l ' h o n n e u r de découvr i r du nouveau a t r o p s o u v e n t r emplacé 
le vrai bu t à a t t e ind re , celui q u e l ' h o m m e de science ne devrai t j a m a i s pe rd re de 
vue : la r echerche de la vér i té . 

11 est certain que celui qui découvr i ra l ' h o m m e ter t ia i re , s'il existe, se tail lera 
u n e réc lame bien faite pour t en te r les a r chéo logues . 

C o m m e je l 'ai déjà fait obse rve r , si cet te ques t ion p r é s e n t e aux yeux de cer-
ta ins u n in té rê t auss i capital , c ' es t q u e d a n s les mi l ieux m ê m e ins t ru i t s on s ' i m a -
g ine q u e la doc t r ine et la foi ca tho l iques sont en j e u d a n s u n su je t qui est véri ta-
b l emen t du ressor t de la science. 

Que l in térê t y aurait- i l pou r l 'Église à voulo i r q u e le p r e m i e r h o m m e naqu i t au 
qua t e rna i r e o u au te r t i a i re ! Nos d é n o m i n a t i o n s de t e r r a i n s s o n t d 'a i l leurs si con -
ven t ionne l l e s q u ' o n est loin de s ' en t end re p a r m i les g é o l o g u e s su r les dé l imi ta t ions 
de telle ou telle couche : j ' e n d o n n e r a i des e x e m p l e s au cours de ce chap i t r e . O n 
s ' e n t e n d encore m o i n s su r l ' âge à a s s igne r à chaque dépôt , et en cela les s avan t s 
m o d e r n e s r e s s e m b l e n t t r o p aux anc iens exégè tes qui con t rove r sa i en t l o n g u e m e n t 
s u r la c h r o n o l o g i e b ib l ique . 
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Les pér ipé t ies ayan t a c c o m p a g n é les p r é t e n d u e s découver t e s de l ' H o m m e ter t ia i re 
son t t r o p pla isantes p o u r ne pas t r o u v e r placé dans cet essai d ' a r chéo log ie p réh i s -
t o r i q u e . 

Je le fais avec d ' au t an t m o i n s de s c r u p u l e q u e la p réh is to i re est un d o m a i n e 
réservé a u x seuls in i t iés . En ou t re , on a t r o p l o n g t e m p s hab i tué le public à vénére r 
les s avan t s . Ces m e s s i e u r s o n t l eurs pet i tes pass ions c o m m e le p ro fane , mais d a n s 



les articles de vulgar isat ion ils les cachen t avec soin : ils d o n n e n t l eurs conc lu -
s ions p u r e m e n t et s i m p l e m e n t . 

Nous avons le droi t d ' examiner les pièces du p rocès et de conc lu re , à no t re 
t ou r , au nom de la log ique . 

Le lecteur t rouvera dans ce chapi t re , en par t icul ier , de s ingu l iè res révéla t ions 
d o n t que lques -unes on t été r a r emen t pub l iées en F rance . 

Nous c o m m e n c e r o n s par l 'h is toire du P i thécan th rope de Java d o n t on a fait t an t 
de b ru i t et q u e des v o l u m e s de vu lga r i sa t ion , dite scient i f ique, o n t r é c e m m e n t 
remis en h o n n e u r . 

Vers 1890, M. le D r Dubois , médec in hol landais , f u t cha rgé par le g o u v e r n e u r 
des Indes néer landaises de recueillir des d o c u m e n t s pa l éon to log iques d a n s l 'archipel 
Malais. 

Le D r Dubois fu t d ' au t an t plus e n c h a n t é de sa miss ion q u e V i r c h o w avait crié 
t rès hau t ses idées sur l 'o r ig ine de l 'espèce h u m a i n e : si l 'on voula i t chercher la 
trace des p r emie r s h o m m e s , il fallait fouiller cette part ie d u m o n d e océanien . 

M. Dubois , on ne l'a pas assez fait r e m a r q u e r , par t i t avec l ' idée de découvr i r 
que lque chose . Il cherchera i t l 'Homme pr imit i f ou son ancê t re , et il c ru t b ientô t 
l 'avoir r encon t r é . 

Le doc teu r , p e n d a n t les années su ivan tes , fu t assez h e u r e u x p o u r r éun i r u n e 
collection in té ressante d ' o s s e m e n t s de ve r t éb ré s ter t ia i res et qua t e rna i r e s . 11 n ' y avait 
pas , hé las! de quoi r évo lu t ionner le m o n d e savant , et si les t rouvai l les se f u s s e n t 
ar rê tées là, le n o m de M. Dubois fût resté t o t a l e m e n t i g n o r é du g r a n d publ ic . 

Une découver te tou te part iculière vint fort à p ropos le sor t i r de cet te demi-obscur i t é . 
Il existe à Java u n e rivière encaissée, du n o m de B e n g a w a n ; c 'est dans le lit de 

cette rivière, sur sa rive gauche , n o n loin de la fe rme d u Tr in i l , q u e le doc teur 
hol landais découvr i t les o s s e m e n t s qui devaient le r e n d r e cé lèbre . 

L ' emp lacemen t exact de la découver te se t rouve à u n mè t r e au -des sous du 
niveau des basses eaux; u n e douzaine de m è t r e s le s é p a r e n t de la plaine supé-
r ieure. La couche du g i s e m e n t doit ê t re r a p p o r t é e , t o u j o u r s d ' a p r è s l ' au teur , 
à l 'é tage le plus élevé du pl iocène. 

Les rel iques du pi é t endu H o m m e - s i n g e ne f u r e n t pas tou tes découver t e s à la 
m ê m e date. On t rouva d ' abo rd deux mola i res vers la f in de 1891 ; un mois après , 
un f r a g m e n t de crâne , et enfin un f é m u r au mois d ' a o û t 1892. 

Il faut aussi r e m a r q u e r q u e les m o r c e a u x n 'é ta ien t pas e n s e m b l e ; le d e s s u s de 
crâne et l 'os de la cuisse étaient séparés par u n e d is tance de 15 m è t r e s ; c e p e n d a n t 
la couche — un dépô t de mat iè res vo lcaniques effectué par les eaux to r ren t i e l l e s 
— était bien exac temen t la m ê m e . Les deux d e n t s é ta ient n o n loin de la ca lo t te 
c rân ienne et en t r e les deux pièces pr inc ipa les . 

En tou t deux os et deux d e n t s ! C'étai t m a i g r e . Rien n ' i nd iqua i t q u e ces déb r i s 
e u s s e n t a p p a r t e n u à un m ê m e individu. Il n ' y avait pas de quoi passer à la célébr i té . 
Mais lo r sque les savan t s e m b o u c h e n t la t r o m p e t t e , le publ ic naïf et c rédu le les 
suit s ans hés i ta t ion . 

Devant ces rares débris , u n Cuvier eû t hés i té à faire u n e recons t i tu t ion , le 
D'- Dubois était beaucoup p lus fort, il supp léa à ce qui m a n q u a i t , et voilà c o m -

O S S E M E N T S DU P I T H É C A N T H R O P E D É C O U V E R T S A JAVA PAR L E DR DUBOIS 

m e n t naqu i t le P i t h é c a n t h r o p e de Java, c o n n u d a n s la sc ience sous le n o m latin 
de Pithecanthropus erectus. 

C o m m e n t ! ce n ' e s t q u e cela? Pa r fa i t emen t . 
Voilà qui a servi d e p u i s v ing t a n s à écr i re t ou t e s so r t e s de t i rades su r nos 

ex-parents les singes — le m o t n ' e s t pas de moi , — et à d é m o n t r e r l ' ex is tence d ' u n 
in te rmédia i re en t re le s i n g e et l ' h o m m e . 

Au m o m e n t de la découver t e , les t r a v a u x des na tura l i s tes n ' ava ien t pas d é m o n t r é 
auss i c l a i r emen t q u ' a u j o u r d ' h u i que , en tou te h y p o t h è s e , il est imposs ib le q u e 
l ' H o m m e dérive d u s inge . Les ef for ts du D r Dubo i s é ta ient d o n c inuti les et n o u s 
p o u r r i o n s les passe r sous silence, ma i s l 'h i s to i re vaut v r a i m e n t la peine d ' ê t r e 
con tée . 

Les qua t r e débr is f u r e n t e x a m i n é s avec soin et l 'on découvr i t q u e les d e n t s 
é ta ient des d e n t s h u m a i n e s . Cela n 'alla pas t o u t seul , car les rac ines denta i res 



éta ient fort d ive rgen te s . Les recherches m o n t r è r e n t q u e ce caractère exis tai t à u n 
m ê m e deg ré sur u n e den t de Bruxellois, et la sc ience f u t satisfaite au su j e t de ce 
p remier po in t . 

O n s ' en tend i t encore sur la ques t ion du f é m u r ; s e s par t icu la r i tés s o n t a t t r i -
buab le s à des causes pa tho log iques , et , s o m m e t o u t e , 011 se t rouva i t bien en pré-
sence d ' u n os h u m a i n . 

Mais le désaccord c o m m e n ç a lorsqu ' i l fallut d é t e r m i n e r à qui avait a p p a r t e n u 
la calotte c r ân ienne . 

Pour les uns , c 'était un f r a g m e n t de c râne h u m a i n , d ' h o m m e idiot ou microcé-
p h a l e ; les au t res op tè ren t pour un c râne de s i n g e foss i l e . 

Nos s inges ac tuels possèden t u n c râne deux fois m o i n s v o l u m i n e u x . Q u e con -
c lu r e? 

Le p r o b l è m e était e m b a r r a s s a n t , et le D r Dubo i s , se r a p p e l a n t en la c i r cons tance 
l 'adage : In medio stat virtus, se t i n t d a n s u n e p o s i t i o n in te rmédia i re . Le c râne 
n 'étai t ni celui d 'un h o m m e , ni celui d ' u n s inge , m a i s il avait a p p a r t e n u à u n ê t re 
de t rans i t ion , u n Singe-homme : Pithecanthropus. Ains i f u t bap t i sé le fossile de Java, 
et le n o m fit son c h e m i n . D'ai l leurs , il faut l ' avoue r , ce f r a g m e n t de crâne était 
b ien fait pou r dé rou te r la science des a n t h r o p o l o g i s t e s . Cet te calot te se composa i t 
du h a u t d u c râne , de la région f ronta le j u s q u ' à la p a r t i e pos t é r i eu re de la tête et , 
l a t é ra lement , de cer ta ines por t ions des t e m p e s . 

Il fallait, avec ces res tes , recons t i tuer la tê te e n t i è r e , et le travail fu t encore 
r e n d u plus difficile par le fait que l ' in tér ieur de la c a l o t t e était rempl i d ' u n e masse 
rocheuse t r è s compac te . 

Par tan t de cette idée q u e le P i thécan th rope était le f a m e u x in t e rméd ia i r e che rché 
depu i s l o n g t e m p s , M. Dubois laissa v a g a b o n d e r s o n i m a g i n a t i o n et dressa aussi -
tô t u n nouve l a rb re généa log ique de l ' h o m m e et d e ses a n c ê t r e s . C'étai t u n e 
réédit ion revue et a u g m e n t é e de celui d 'Hieckel ; l ' a r b r e c o m m e n c e à YArchipi-
ihèque d a n s l ' éocène et s ' a r rê te à l ' H o m m e d a n s le p l é i s t o c è n e ; la fantais ie en fait 
t ous les f ra is . 

Les conc lus ions du D r Dubois étaient tou t au m o i n s p r é m a t u r é e s , et , si b ien des 
p r o b l è m e s se p o s e n t encore à p ropos de cette ca lo t t e c r â n i e n n e de Trini l , on p e u t 
a f f i rmer c e p e n d a n t q u e le crâne a for t bien pu a p p a r t e n i r à u n h o m m e . 

Sans d o u t e le f ron t était t rès bas et les b o u r r e l e t s a u - d e s s u s des yeux for t déve-
loppés , ma i s le r a p p r o c h e m e n t des orb i tes ocu la i res n ' o f f r e rien de s im ie sque . 

Les d i amèt res , en l o n g u e u r et en l a rgeur , ne d i f f è r e n t pas s e n s i b l e m e n t de ce 
que l 'on a m e s u r é sur des p e r s o n n a g e s v ivant a c t u e l l e m e n t d a n s la m ê m e con t r ée . 
On a opéré su r deux Javanaises, et parfois l ' anc ien c r â n e se m o n t r a i t supé r i eu r 
aux c rânes ex i s t an t s : C'est ainsi q u e le t o u r de la ca lo t te c r â n i e n n e était p lus 
déve loppé chez le sque le t t e de Java que chez les f e m m e s ac tue l les de l ' î le. 

Si la g r a n d e u r et la g r o s s e u r du cerveau s o n t p o u r q u e l q u e chose dans la civi-
l isation, n o u s s o m m e s ba t t u s p a r l e P i t h é c a n t h r o p e , s o n d i amè t r e f ron ta l d é p a s s e 
de 8 mi l l imèt res celui de cer ta ins c rânes de « l ' i n t e l l i g e n t e popu l a t i on pa r i s i enne », 
su ivan t le m o t de Broca. Enfin l ' indice cépha l ique d u crâne de Java n ' o f f r e r ien 
d ' a n o r m a l . 

P a s s o n s m a i n t e n a n t au v o l u m e du cerveau . Le D r Dubois , p o u r s u i v a n t son idée, 
voulait abou t i r à u n e capaci té c r â n i e n n e compr i se en t r e le s inge et l ' h o m m e ; et ç 'a 
été p r éc i s émen t sa c o n c l u s i o n . 

Il fait d ' a b o r d u n e c o m p a -
raison avec u n crâne de s inge ; 
la issons-lui la p a r o l e : 

La g r a n d e u r beaucoup p lus 
considérable du c râne de Pi -
t h é c a n t h r o p e cons t i tue u n e 
différence significative en t re lui 
et tous les au t res crânes de 
singes. 

Pa r la l ongueu r et la largeur 
de son c râne , le c h i m p a n z é 
occupe exac tement le mi l ieu 
en t re ce crâne et le p lus g rand 
g ibbon . J 'ai es t imé sa capaci té 
c rân ienne , pa r u n e compara i - R E C O N S T I T U T I O N F A N T A I S I S T E DE LA T È T E 
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extérieures, à env i ron 1000 cen-
t imètres cubes. U n e nouvel le c o m p a r a i s o n des d i m e n s i o n s l inéaires in te rnes avec celles 
des crânes de g ibbon ne d o n n e guère que 900 cent imètres cubes . U n e telle capaci té est 
b ien supér ieure à tou t ce que nous savons des crânes de singes. Les p lus g r a n d s 
crânes des singes a n t h r o p o ï d e s ne dépassent pas en m o y e n n e 5oo cent imètres cubes 
e n v i r o n , et il est très rare q u ' o n en a i t t rouvé a t t e ignan t 600 cen t imèt res cubes. 

N o u s v e r r o n s d a n s l ' un des chap i t res su ivan t s les carac tères d ' u n c râne fossile 
c o n n u s o u s le n o m de c râne 

de Néande r tha l . C o m m e il se 
/ ra t tache au qua t e rna i r e ancien 

/ / ' J j k w - s É l e t ^ n e d a n s P e n s é e des 
/ / évo lu t ionn is tes il f o r m e u n 

/ / ^J^ î̂ÈÈÈL " S ® ^ t nouve l échelon en t r e l ' h o m m e 
I / et son ancê t re , il était t ou t 

I / ^ S na ture l q u e le D r Dubois 
iWiiij.jiMÏiÉ^ en t repr î t la c o m p a r a i s o n d u 

„ ) ' " I j W ^ f p ^ ^ ^ ^ p l P crâne de Java avec celui d o n t 

% feryTl^^Jq^ n o u s p a r l o n s . 

Après avoir en levé , nous 
dit-il encore , la p lus g r ande 
par t ie de la mat ière siliceuse 
à l ' in tér ieur d u crâne, je l 'ai 
mesuré d i rec tement en le r e m -
pl i ssant avec de la g ra ine de 

m o u t a r d e jusqu 'au niveau d u p lan passan t par la glabella et la p ro tubérance occi-
pi tale ex terne , et, en t enan t c o m p t e de la mat ière siliceuse qu i restai t encore, j 'ai 
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t rouvé q u e cette por t ion de la cavité de la calot te c r â n i e n n e mesura i t env i ron 55o cen-
t imètres cubes . Or, dans le c râne de Néande r tha l , la m ê m e cavité mesura i t 7S0 cent i -
mèt res cubes . 

On sait qu 'Hux ley es t imai t la capaci té ent ière d u crâne de Néande r tha l à 1 236 cen-
t imèt res cubes . Le r appor t de la capaci té de la calotte à celui du crâne entier est par 
conséquen t de 3 à 5 

D 'après toutes ces méthodes , la capaci té c r â n i e n n e totale du c râne d u P i thécan-
t h r o p e serait de 900 cent imètres cubes ou u n peu plus . 

E v i d e m m e n t , si l ' a r g u m e n t a t i o n d u D r Dubo i s reposai t sur des bases sér ieuses , 
n o u s se r ions en présence d ' u n c râne peu v o l u m i n e u x qu ' i l serai t assez difficile 
d ' a t t r ibue r à u n h o m m e no rma l . 

Mais il fau t savoir quel cas n o u s d e v o n s faire des m e s u r e s d 'Hux ley su r le c râne 
de Néande r tha l d o n t n o u s p o s s é d o n s un f r a g m e n t comparab le à celui de Java. 

L 'appréc ia t ion de la capacité c r â n i e n n e et la façon d ' opé re r on t varié cons idéra -
b l e m e n t depu i s t r e n t e a n s . 

J ' ins is tera i su r ce po in t que je r e g a r d e c o m m e capital en la c i rcons tance . 
Grâce a u x m é t h o d e s récentes et a u x découver tes assez n o m b r e u s e s de c rânes 

néande r tha lo ïdes , n o u s s o m m e s loin des chif f res d 'Hux ley . 
Le c râne de Néander tha l , d ' ap rès les de rn iè res évaluat ions de M. Boule, profes-

seur au M u s é u m d 'h i s to i re nature l le de Par is , aura i t u n e capacité qui ne serait pas 
in fé r ieure à 1 500 ou 1 6 0 0 cen t imè t r e s cubes . Et ce n 'é ta i t pas si mal p o u r u n 
h o m m e pr imi t i f , p u i s q u e la m o y e n n e d u cerveau chez les Paris iens est e x a c t e m e n t 
la m ê m e : 1 550 . 

Ea i sons m a i n t e n a n t un tout pet i t calcul, celui qu ' a fait p r éc i s émen t le D r Dubo i s 
p o u r arr iver à m o n t r e r que la capaci té c rân ienne du P i thécan th rope était de 
9 0 0 c e n t i m è t r e s cubes . 

Le r a p p o r t e n t r e la cavité du crâne de Néander tha l et celle du P i thécan th rope 
»es t de 750 à 550, ou de 10 à 7 , 3 3 . Dans ces condi t ions , e t en adop tan t la nouvel le 

base de la capaci té c rân ienne d ' ap rès M. Boule, n o u s a r r ivons non p lus à 9 0 0 cen-
t imè t r e s c u b e s , ma i s à un chiffre bien s u p é r i e u r . La méthode du T)r "Dubois, en 
tenant compte des découvertes récentes, conduit à admettre pour la capacité crânienne 
du Pithécanthrope 1 lyi centimètres cubes. 

Or, nu l ne p o u r r a con tes te r q u ' u n pareil v o l u m e soit l ' indicat ion d ' u n ce rveau 
h u m a i n ; et n o u s s o m m e s encore loin du m i n i m u m ! 

Le po ids de l ' encépha le qu'il con tena i t p e u t ê t re es t imé à 1 100 g r a m m e s , en 
t enan t c o m p t e d u l iquide cépha lo- rach id ien . Si n o u s a j o u t o n s q u e la cervelle de 
G a m b e t t a ne pesa i t q u e 1 160 g r a m m e s , n o u s v o y o n s i m m é d i a t e m e n t q u e le Pi thé-
c a n t h r o p e de Java n 'avait rien à envier à la p lupa r t de nos c o n t e m p o r a i n s . 

Nous s o m m e s donc , b ien ce r t a inemen t , en présence d ' u n c râne ayan t a p p a r t e n u 
à u n h o m m e ; et le Tithecanthropus erectus du D>' Dubois doit al ler, avec bien des 
vieilleries, g r o s s i r le s tock des l égendes sc ient i f iques . D'ai l leurs , les a r chéo logues 
o n t racheté l eu r bévue , et l 'ê t re auque l o n t a p p a r t e n u les o s s e m e n t s , ob je t d u 
lit ige, a été débap t i sé , et il s 'appel le m a i n t e n a n t Homo Javanensis primigenius. 

Q u a n t à a d m e t t r e l 'exis tence de l ' h o m m e de Java à l ' époque ter t ia i re , c ' es t au t r e 

chose . Le D r Dubo i s ra t tache les qua t r e os fossiles au p l iocène . En réalité, la q u e s -
t ion est d ' a u t a n t p lus difficile à r é soud re q u e ces débr i s on t été r e t rouvés au 
milieu d ' u n dépô t de mat iè res vo lcan iques — n o u s l ' avons déjà dit, — et le tou t 
est m é l a n g é de roches c o m p a c t e s p lus a n c i e n n e s et da tan t du miocène . Nous n o u s 
t r o u v o n s , s ans aucun d o u t e , en p résence de ma té r i aux charr iés par u n t o r r e n t , et 
les débr is roulés pêle-mêle ne son t pas à leur niveau pr imit i f : en d ' a u t r e s t e r m e s , 
la couche a é té s û r e m e n t r eman iée . 

Faute de d o n n é e s bien précises , le p rob l ème de l ' âge d u P i thécan th rope res te 
d o n c à j a m a i s in so lub le . 

Cer ta ins savan t s avaient b e a u c o u p c o m p t é su r u n travail du D r Dubois qui 
devait décr i re les res tes d ' a n i m a u x t rouvés d a n s la m ê m e r é g i o n . Ce travail n ' a 
pas encore p a r u , q u e je sache , et, v r a i s e m b l a b l e m e n t , il ne je t terai t aucune 
lumiè re su r le su j e t qui n o u s occupe . 

Le D r Dubois n ' a u r a i t pas m o n o p o l i s é la ques t ion de l ' H o m m e ter t ia i re pas p lus 
qu' i l ne l 'avait l ancée le p r e m i e r . Bien a v a n t lui, des cas ana logues s ' é ta ien t p ré -
sen tés qu i eu ren t p lus ou m o i n s de r e t e n t i s s e m e n t . 

En 1860, on avait découver t au pied de la coll ine de Cas tenedolo , p rès de Brescia, 
u n certain n o m b r e d ' o s s e m e n t s h u m a i n s enfou is à deux m è t r e s de p r o f o n d e u r 
d a n s u n e success ion de c o u c h e s a rg i leuses et sab leuses du ter ra in pl iocène. 

Les fouil les f u r e n t repr ises en 1879 e t l ' année s u i v a n t e ; au total on recueillit 
qua t r e sque le t tes don t u n seul était c o m p l e t . 

La p ré sence de ces co rps dans u n e fo rma t ion mar ine était bien é t r a n g e . 
On essaya d ' exp l ique r le fait par u n n a u f r a g e ; mais , o u t r e la diff iculté d ' ad -

me t t r e q u ' u n h o m m e pl iocène eût p ra t iqué l 'ar t de la nav iga t ion , il fallait croire 
à la possibi l i té de deux n a u f r a g e s a y a n t eu lieu au m ê m e point et à des é p o q u e s 
for t é lo ignées , p u i s q u e les res tes é ta ient à d e u x n iveaux d i f fé rents . 

L ' examen des sque le t tes m o n t r a d 'a i l leurs à l 'évidence q u e les h o m m e s don t on 
avait e x h u m é les res tes n ' accusa ien t pas de d i f férences sens ib les avec les h o m m e s 
d ' a u j o u r d ' h u i . Bientôt on eut l ' idée q u e peu t -ê t r e se t rouva i t -on en face d ' u n cas 
de s é p u l t u r e . L ' h y p o t h è s e était te l lement plausible qu 'e l le mit t o u t le m o n d e 
d ' accord , e t l 'Archéo log ie 

Ju ra , ma i s u n peu tard , qu 'on ne l'y p rendra i t p lus . 

Mais l 'h i s to i re , on l'a dit b ien souven t , n ' e s t q u ' u n pe rpé tue l r e c o m m e n -
c e m e n t . En face d ' u n c r âne h u m a i n enfou i à un n o m b r e respec tab le de pieds dans 
le sol, il est bien rare q u e l ' a r chéo logue e n t h o u s i a s t e se pose la ques t ion d ' u n e 
sépu l tu re i n t en t ionne l l e . Si n o s pe t i t s -neveux t i e n n e n t des s avan t s actuels leur 
pu i ssance de log ique , q u e diront- i ls lo rsqu ' i l s d é c o u v r i r o n t les res tes des h o m m e s 
actuels en fou i s d a n s des m i n e s à t ro is ou qua t r e cen t s m è t r e s de p r o f o n d e u r , en 
plein te r ra in s econda i r e? 11 y a, d i ra - t -on , des façons d ' a u t h e n t i q u e r des res tes 

fossi les . Je n ' y con t red i s point Et c e p e n d a n t p lus d ' u n e fois, ma lg ré l ' expér ience 
du passé , le savan t s ' es t laissé p r e n d r e à ces g ross i e r s appâ t s . 

Ecoutez p lu tô t l 'h is toi re du c râne de Calaveras . Elle v o u s reposera de la dis-
cuss ion e n t r e p r i s e à p r o p o s du P i t hécan th rope . 



T o u t le m o n d e sait que la Californie fu t aut refo is le p a y s de l 'or . Dès 1847, J e s 
g rav i e r s aur i fères a t t i rè rent dans la r ég ion u n e a f f luence c o n s i d é r a b l e de m i n e u r s , 
et l ' o r fu t r eche rché par t ous les p rocédés . C e p e n d a n t , la m é t h o d e des lavages ou 
m é t h o d e hyd rau l ique remplaça b ien tô t t ou t e s les a u t r e s , e t le sol fu t fouillé, les 
m o n t a g n e s percées de par t en par t , à tel po in t que c 'é ta i t m i r a c l e , parait- i l . de voir 
ces de rn iè res t en i r encore debou t . 

L o n g t e m p s ap rès le d é b u t des t r a v a u x , le m o n d e savan t 
fut t o u t s u r p r i s d ' a p p r e n d r e q u e la r e c h e r c h e de l 'or avait 
a m e n é la découve r t e de res tes h u m a i n s d a t a n t d ' u n e é p o q u e 
e x t r ê m e m e n t reculée. Les détai ls m a n q u a i e n t su r ces heu -
reuses t rouvai l les , et il fallut a t t e n d r e après 1860 pour se 
faire u n e opinion m o t i v é e . 

A cette é p o q u e , le p ro fe s seu r W h i t n e y , a c c o m p a g n é de 
son secré ta i re , décida u n voyage d ' e x p l o r a t i o n aux g i s e m e n t s 
aur i fères de Cal i fornie . 

Il pu t alors cons ta t e r , n o n s a n s u n e émot ion bien c o m -
préhens ib le , que la couche des g r a v i e r s datai t du milieu de 
l ' époque tert iaire, et q u e cet te c o u c h e c o n t e n a i t bel et bien 
des o s s e m e n t s h u m a i n s associés à des f o s s i l e s d ' e spèces é te in tes 

depu i s l o n g t e m p s et carac tér is t iques du pl iocène. 

, L a c o n c ' u s i o n était si é n o r m e , le fait si i n v r a i s e m b l a b l e , q u e les savants s ' en 
é m u r e n t , e t p lus i eu r s vou lu ren t voir de leurs y e u x u n e si é t r a n g e découver te . 

T o u s rev in ren t émervei l lés . 

La presse scientif ique s ' empa ra du fait. Des quere l les s ' e n s u i v i r e n t , et on discuta 
des a n n e e s s ans about i r à u n e conc lus ion v ra i s emblab l e . 

La vér i té s ' es t fait j o u r depuis , mais , c o m m e elle n ' é t a i t pas en faveur de 
1 H o m m e tert iaire, p e r s o n n e ne vou lu t l ' éb ru i t e r ; la q u e s t i o n f u t e n t e r r é e . 

Elle vaut c ependan t la peine q u ' o n en 
par le . C 'es t p réc i sémen t ce q u e je vais 
faire d ' ap rès les d o c u m e n t s récents fou rn i s 
par M. Ho lmes . Ce savan t a examiné de 
n o u v e a u t ou t e s les p reuves a l léguées par 
M. W h i t n e y . Les d é t e r m i n a t i o n s géo lo-
g i q u e s s o n t exactes . Les fouilles on t été 
faites d a n s le tert iaire supé r i eu r , et il est 

certain q u e parmi les fossi les recueill is se L E C R Â N E DE CALAVERAS 

t r o u v e n t en g r a n d n o m b r e des f r a g m e n t s D É P O U I L L É DE SA GANGUE 

de c rânes et d ' o s h u m a i n s . L 'un de ces 
c r ânes est pa r fa i t ement conservé — il sera c o n n u d é s o r m a i s s o u s le n o m de crâne 
de Calaveras. Mais ce qui dépasse tou t ce q u ' o n p o u v a i t i m a g i n e r , c ' es t que , 
a p r è s e x a m e n , on consta ta q u e ce crâne indiquait un homme ne différant pas maté-
riellement de l'Indien actuel de Californie. 

Ainsi , à côté de fossiles végé taux ou a n i m a u x r e p r é s e n t a n t d e s espèces é te in tes 
on a t r o u v é des squele t tes d ' h o m m e actuel ! 

L E CRANE DE C A L A -

V E R A S T E L Q U ' I L A 

É T É D É C O U V E R T 

M. Ho lmes n 'é tai t pas au bou t de ses é t o n n e m e n t s , les res tes de l ' indus t r i e 
h u m a i n e revêta ient , eux aussi , u n e note d 'a r t b ien m o d e r n e . 

Ils sont , d i sen t les rappor t s , p r a t i q u e m e n t ident iques a u x ustensiles de pierre 
employés par les t r ibus de Cal i fo rn ie ac tue l lement ou d a n s u n passé récent . 

Le m y s t è r e se corsai t de p lus en p lus . Si les h o m m e s s o n t res tés i den t iques 
depuis le mil ieu d u t e r t i a i r e ; s ' i ls n ' o n t pas pe r fec t ionné leurs i n s t r u m e n t s et leur 
out i l lage ; si les u s t ens i l e s ac tuels n ' i n d i q u e n t pas u n effor t sur celui des g é n é -
ra t ions p r é c é d e n t e s , le fait est inexpl icable . Et c e p e n d a n t il ex i s te ; il suff i t de 
regarder ce q u e d o n n e n t les fouil les : mor t i e r s de tou tes fo rmes , pi lons, pol issoirs , 
ma r t eaux de p ier re , cui l lers , a n n e a u x , plats , 
vaisselles, d i sques percés , p ier res en f o r m e 
de nave t tes , cai l loux canne lés , b re f , t o u s 
us tens i les e x a c t e m e n t s e m b l a b l e s à ceux 
q u ' e m p l o i e n t ac tue l l emen t les Indiens de 
la r ég ion . 

En vain M. W h i t n e y , t r è s en thous ias t e , 
avait-il essayé d ' exp l iquer que les g rav ie r s 
aur i fè res avaient été déposés par des cou-
r a n t s v io len ts , q u e t o u s ces ob je t s avaient 
été charr iés de leur po in t d ' o r ig ine , per-
s o n n e ne l 'avait c ru . 

Les us t ens i l e s é ta ient d ' a i l l eurs d a n s u n 
parfai t é tat de conse rva t ion , et l ' hypo thèse 
d u char r i age ne pouvai t que reculer la dif-
f icul té . 

N 'avai t -on pas t rouvé u n mor t i e r qui 
avait e n c o r e g a r d é son p i l o n ? A u c u n des 
au t r e s ob je t s n 'ava i t m o n t r é t race d ' u s u r e 
o u de t r a î n a g e , les m a r q u e s qu ' i l s por ta ient 
p r o v e n a i e n t des out i ls e m p l o y é s d a n s leur 
fabr icat ion, et elles é ta ient aussi f ra îches que 
celles o b s e r v é e s sur les i n s t r u m e n t s ana -
l o g u e s t r o u v é s dans les c a m p e m e n t s ac tuels 
d ' i n d i e n s . En f in , chose p lus inc royab le , 
l ' o r n e m e n t a t i o n des po ter ies reproduisa i t e x a c t e m e n t les dess ins de n o t r e é p o q u e . 

On se t rouva i t s ans d o u t e en p résence d ' u n e myst i f ica t ion volonta i re ou invo-
l o n t a i r e ? Peu t -ê t r e les deux à la fois . 

T o u t d ' a b o r d , on s ' a p e r ç u t q u ' u n n o m b r e cons idérab le de m i n e u r s v ivant avec 
les Indiens avaient adop té peu à peu leurs c o u t u m e s et e m p o r t a i e n t avec eux, dans 
la mine, d i f fé ren ts ob je t s de m é n a g e q u ' o n re t rouvai t des a n n é e s a p r è s . Parfois 
auss i , des vi l lages d ' Ind iens é ta ien t a b a n d o n n é s s o u s la m e n a c e d ' é c r o u l e m e n t , 
et lo r sque les t u n n e l s et le travail h y d r a u l i q u e eu ren t d é t e r m i n é des é b o u l e m e n t s 
n o m b r e u x , il était na tu re l d ' a d m e t t r e u n m é l a n g e d ' u s t ens i l e s divers avec les 
d é p ô t s de g rav i e r s . 



Or, r e m a r q u e bien impor t an t e , la p lupa r t du t e m p s , p e r s o n n e ne cont rô la i t 
l ' emp lacemen t des t rouvail les . Au fur et à m e s u r e q u ' u n ouvr ier met ta i t à j o u r u n 
f r a g m e n t de squele t te , de c râne , ou u n us tens i le q u e l c o n q u e , l 'obje t allait g r o s s i r 
le m o n c e a u de débris accumulés au f o n d d ' u n e galer ie . 

Tou t e s ces découver tes ne r éun i s sa ien t d o n c pas les caractères d ' au then t i c i t é 
dési rables : c 'était de l ' a rchéologie de mauva i s g o û t et r ien de p lu s . 

Les histoires circulant dans la r ég ion sur le crâne de Calaveras é ta ient aussi de 
na tu re à édifier M. Ho lmes su r t o u t cet e n s e m b l e de « r o m a n p r é h i s t o r i q u e ». 

Ce fu t u n hôtelier de M u r p h y s — lieu de la découve r t e — qui le p remie r se chargea 
d ' a t t acher le g re lo t . 

Le brave h o m m e avait h é b e r g é W i t h n e y lors de son sé jour dans la con t rée , et 
il était en relation cons tan te avec t o u s les p e r s o n n a g e s mêlés à l ' anecdote . 

Or, à ce m o m e n t , il y avait à M u r p h y s u n certain Sc r ibne r , m a r c h a n d et agen t 
de la ma i son Wel l s -Fa rgo and C°. 

Ce Scr ibner était un joyeux g a r ç o n , et les d i s t rac t ions m a n q u a n t dans le pays , il 
n 'avai t t r o u v é rien de mieux q u e de s ' a m u s e r , lui et ses amis , aux d é p e n s des 
a m a t e u r s d ' an t iqu i t é s d e v e n u s de jour en j o u r p lus envah i s san t s . 

C 'es t ainsi qu' i l eut l ' idée d ' e n v o y e r le f a m e u x crâne de Calaveras à u n certain 
doc teur Jones , qu' i l avait p lus d ' u n e fois myst i f ié . 

D'où provenai t ce c râne? Nul ne le savait , s inon M. Scr ibner et e n c o r e ! 

A l ' époque , le gai c o m p è r e fit cour i r le b r u i t q u e la pièce avait é té découver te 
dans la mine de Matt ison and C° en février 1866. M. Matt ison l ' aura i t t r ouvée lui-
m ê m e au fond d ' u n lit de grav ie r , à 130 p ieds de la sur face d u sol . Il gisai t d a n s 
la roche r o u g e sur le bord d ' u n e r ivière de l ' époque tert iaire, avec u n e masse de 
bois flotté, c o m m e si u n r e m o u s de c o u r a n t l 'avait déposé là et l 'avait recouver t de 
sable. 

Ce q u ' o n n 'a pas dit et qui est la pu re véri té , c ' es t q u e M. Mat t i son re légua le 
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Flairant u n e supercher ie - et ce n 'é ta i t pas la p remiè re , - le doc teur prit le 
c râne et le je ta par la fenêt re , dans la rue . L 'h is toi re ne dit pas si le c râne s ' en 
t rouva bien, mais , pendan t la chu te , M. Jones était revenu à de mei l leurs s e n t i m e n t s ; 
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dans u n e mine , mais à la surface d u sol . 
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On c o m p r e n d m a i n t e n a n t p o u r q u o i le crâne de Calaveras ressembla i t à celui 
des Indiens ac tue l s ! 

M. H u d s o n c ru t devoir avert i r à p lus ieurs repr ises M. W i t h n e y des résu l ta t s de 
son e n q u ê t e : celui-ci fit la s o u r d e oreille, é v i d e m m e n t ! Être mêlé à u n e a v e n t u r e 
aussi p la isante n 'o f f re rien de r é jou i s san t . Le D r H u d s o n ne se découragea pas , et 
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Depuis l o n g t e m p s les m i n e u r s le savaient , paraît-i l , et Sc r ibne r aus s i ! 

L 'Amér ique est le m o n d e des découver tes sensa t ionne l les . Il était dit q u e l ' h o m m e 
tertiaire n o u s v iendra i t de là-bas . Celles d o n t n o u s a l lons parler s o n t t o u t e s récentes , 
et c o m m e des revues , m ê m e scient i f iques , o n t publié à ce su je t des art icles de pu re 
fantaisie — j 'ai pensé qu ' i l fallait dès m a i n t e n a n t couper les ailes à ce joli canard 
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Dans les dern iè res années , u n na tura l i s te a r g e n t i n , 
u n e la rge réc lame. Les t r a v a u x de pa léonto log ie pu re 
n ' a y a n t pas « r e n d u » c o m m e il le dési ra i t , M. A m e -
g h i n o a b o r d a la p réh i s to i re . La tâche était r e l a t ivement 
facile, car les échan t i l l ons de l ' indus t r i e h u m a i n e 
son t t r è s n o m b r e u x d a n s l ' A m é r i q u e d u Sud et p lu s 
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Pour M. A m e g h i n o il n 'es t pas d o u t e u x q u ' u n e 
b o n n e par t ie de ces res tes a p p a r t i e n n e n t à l ' époque 
tert iaire et p lus spéc i a l emen t au p l iocène infér ieur et 
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Dans le pl iocène infér ieur , on aura i t t r o u v é des 
can ines et des incisives de lait, puis des ob je t s por-
t an t la t r ace de l 'act ion h u m a i n e : des os l o n g s f e n d u s 
et taillés en po in te , polis , rayés ou b rû l é s , u n e d e n t 
de smilodon n e t t e m e n t travail lée. Enf in , à t o u s ces 
o s s e m e n t s é ta ien t m é l a n g é s des f r a g m e n t s de pote-
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mis à j o u r u n sque le t t e p r e s q u e comple t , de n o m -
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i n t é r e s san t s est u n sque le t t e ent ier , a c c o m p a g n é d ' u n i n s t r u m e n t en corne de ceri 

t r o u v é sous u n e carapace de glypiodon. 
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M. A m e g h i n o , s 'étai t taillé 

LE DIPROTHO.MME 
C r â n e r e s t a u r é v u d ' e n h a u t , 

d ' a p r è s M- A m e g h i n o . 

e tc . Un des fossiles les p lus 



de l ' h o m m e . Tou t r écemment , au cours des dern iers t r a v a u x de c r eusemen t du 
por t de Buenos-Ayres , on a t rouvé un f r a g m e n t de crâne d a n s la partie infér ieure 
du pampéen . M. A m e g h i n o en a profité pour en faire un n o u v e a u type le Dipro-
thomme; déjà il avait créé l ' homme pampéen d ' après un c râne t r o u v é dans la partie 
m o y e n n e de ce terrain . 

M. A m e g h i n o a saisi cette occasion pour faire une syn thèse d e ses é lucubra t ions , 
et il a dressé un tableau généalogique de nos ancê t res . O Hieckel ! c o m m e vous 
êtes dépassé par la science américaine! 

M. A m e g h i n o ne s 'es t d'ailleurs pas mis en f ra i s ; tout le m o n d e serait capable 

d 'en faire au tan t ! 
L 'Homo sapiens a été précédé de l'Homme pampéen qui venai t d ' u n H o m m e que l -

conque descendu lu i -même du Prothomme, dérivé du Diprothomme, du Tripro-
thomme, du Tétraprothomme argentin — car M. A m e g h i n o es t pa t r io te avant t ou t , 
— qui venai t lui-même etc., vous pouvez cont inuer j u s q u ' a u x Homuncu-

LE DIPROTHOMME 

C r â n e r e s t a u r é vu d e face . C r â n e r e s t a u r é v u d e p ro f i l . 

liniens! C'est enfant in , g ro tesque , admirable , féer ique, car t o u s ces ê t res son t ima-
g ina i res ! 

On pourrai t me taxer de méchanceté et d 'exagéra t ion , j e m 'ef face et donne la 
parole à un savant naturaliste anglais. Voici c o m m e n t , d a n s la revue anglaise 
Nature, il analyse un récent ouvrage du D r A m e g h i n o sur la f aune ver tébrée éteinte 
de la Patagonie . 

Si l 'originalité excentrique tient lieu de génie ; si le refus d e suivre les sentiers 
battus, même quand la direction de l 'aiguille a imantée ind ique qu' i ls sont les seuls 
bons, doit être regardé comme méritoire, il n 'est pas douteux a lors que l 'auteur don t 
nous avons le travail sous les yeux a le droit d 'être placé au p remie r r a n g des h o m m e s 
de science E n ce qui concerne la paléontologie des vertébrés, le D r A m e g h i n o est 
depuis longtemps imbu de l'idée que la Républ ique A r g e n t i n e est le berceau de 
l 'univers . En d 'autres ouvrages il a démont ré , à sa propre sa t i s fac t ion , que l 'Amér ique 
du Sud a été le pays natal de chaque groupe de mammifè re s , except ion faite du genre 
h u m a i n . .Maintenant il va plus loin et il aff i rme que Y Homo sapiens l u i -même t rouve 
son ancêtre dans le grand berceau et la grande nursery de la créat ion qu'est l 'Amérique 
du Sud. C'est là, en effet, que Y Homo sapiens était représenté pa r Homo pampaneus 

et an té r i eurement par le Diprothomme dans les fameuses couches du pliocène inférieur 

de Mar del Pla ta . 
Il y a toutefois, nous dit-il, u n précurseur plus ancien de la race h u m a i n e en Pata-

"onie, à savoir l ' H o m o s i m i u s encore i nconnu , v ivant p robab lement pendan t le 
miocène inférieur ou l 'oligocène, et ce fu t cette créature hypothét ique qui vint de 
l 'Amérique du Sud par un pont naturel à travers l 'At lant ique en compagnie de Cerco-
pithèques. Il arrivait pour coloniser le vieux monde où les singes à forme h u m a i n e 
plus bestiaux firent leur appar i t ion à une date plus récente, c o m m e un rejeton latéral 
du stock h u m a i n . 

Enf in , pour remonte r encore plus avant , l 'ordre entier des Pr imates — laissons de 
côté les autres groupes de mammi fè r e s — doit sa descendance au microbiothérium 
argentin que les prosaïques paléontologistes des autres pays persistent à regarder 
c o m m e ni plus ni mo ins q u ' u n type aber ran t de YOpossum. Nous avons ainsi la 
descendance directe de l ' h o m m e des Marsupiaux , malgré l 'idée régnante que les 
Marsup iaux et les placentaires ne sont pas sur la m ê m e ligne. 

Ce qui précède est s implemen t u n exemple pa rmi les nombreuses phylogénies per-
fectionnées des m a m m i f è r e s que l 'on t rouve dans ce v o l u m e ; toutes, oserons-nous 
dire, dér ivent de la fertile imaginat ion de l 'auteur , plutôt qu'elles ne sont basées sur 
u n fondemen t tangible des faits Ainsi , a joute l 'auteur anglais , le D r Ameghino se 
met en opposi t ion avec l 'op in ion pra t iquement u n a n i m e du reste du m o n d e paléon-
tologique Enf in conten tons-nous . d ' insister sur not re af f i rmat ion que les idées 
d 'Amegh ino ne sont m ê m e pas soutenues par une minor i té respectable de savants . 

Quelle que soit l 'opinion de M. A m e g h i n o sur la descendance de l ' h o m m e , il 
nous faut revenir sur les fouilles brési l iennes qui son t réelles. Malheureusement 
pour celui qui les décrit avec t an t de ferveur , il y a un défaut dans la cuirasse. 
M. A m e g h i n o est p re sque le seul à assimiler les couches p a m p é e n n e s et aut res de 
l 'Amér ique du Sud à nos te r ra ins ter t iaires. Un géo logue de première valeur, 
M. Burmeis ter , a mon t r é que le pampéen es t i ' équ iva len t du lœss glaciaire européen , 
et l ' a raucanien , qui, d ' après le doc teur brési l ien, aurait le m ê m e âge que no t re 
miocène , cor respondra i t s eu l emen t à la g r a n d e période glaciaire. 

M. A m e g h i n o n 'a déc idément pas de chance , et ses d ip ro thomines , c o m m e son 
h o m m e des pampas , seraient des spéc imens beaucoup plus récents que nos races 
de Néander thal ou de Cro-Magnon qui , elles, appa r t i ennen t sans aucun doute au 
vrai qua te rna i re . 

Ce l o n g chapitre des mésaven tu r e s de l ' h o m m e tert iaire m o n t r e avec quel soin, 

quelle c i rconspect ion, quelle réserve l ' a rchéologue doit accueillir ce gen re de 

découver tes . 

La conclus ion actuelle de la Science sur l 'appar i t ion de l ' H o m m e est donc bien 
net te : Rien ne prouve q u e l ' H o m m e ait existé avant la pér iode qua te rna i re . 

Év idemmen t , cette p reuve est négat ive . Elle n 'es t pas suff isante pour t rancher la 
ques t ion de l ' époque d 'appar i t ion de l 'espèce h u m a i n e sur la Ter re . 

Nous n ' i g n o r o n s pas que les recherches préhis tor iques n 'on t por té que sur u n e 

surface t r è s res t re inte du g lobe . 



C'est à peine si on a exp lo ré l 'Ang le t e r r e , la France , l ' A l l e m a g n e et l'Italie. Les 
recherches c o n t i n u e n t en Espagne et en Scandinavie . 

En Af r ique , les é tudes se s o n t b o r n é e s à l 'Algér ie et à la colonie ang la i se du Cap. 
En Asie et en A m é r i q u e , les fouilles s o n t à pe ine c o m m e n c é e s . Q u e d o n n e r o n t -

elles? Il serait au m o i n s téméra i re de l ' en t r evo i r . 

L ' H o m m e existait t rès ce r t a inement au d é b u t du qua te rna i r e ; n o u s r e t r o u v o n s 
ses t races un peu par tou t en Europe . 

On a voulu en inférer son existence à l ' époque p récéden t e ; n ' oub l ions pas q u e 
c'est là une ant ic ipat ion plus q u ' h y p o t h é t i q u e . Rien j u s q u ' à p r é s e n t d a n s les décou-
vertes de la paléontologie n ' au to r i se cette conc lus ion . 

T o u t au p lus pourra i t -on répéter ce q u e disait Broca, il y a p lus de t r e n t e a n s : 
« L ' H o m m e ter t ia i re n 'es t encore q u e sur le seuil de la Science. » C H A P I T R E VII 

LES PREMIERS VESTIGES DE L'HUMANITÉ 

-p^ES q u e s t i o n s de t o u t g e n r e se p r e s s e n t dans l ' e spr i t de l ' a r chéo logue dés i reux 
D d ' a b o r d e r l ' é tude des p remiè res t races de l ' h u m a n i t é . L 'his toire des peuples , 
celle q u e n o u s c o n n a i s s o n s , est là pour n o u s a t tes ter q u ' a u m o m e n t où u n e r éun ion 
d ' h o m m e s a t t e in t l ' apogée de la g r a n d e u r , de la sc ience et s u r t o u t du b ien-ê t re 
matér ie l , la décadence est p roche . 

Q u e n o u s reste-t- i l des civil isat ions anc i ennes , des m o n u m e n t s é g y p t i e n s , d u 
luxe dép loyé au t e m p s g lo r i eux de Ninive o u de Babylone? 

Si n o u s n ' a v i o n s pas déchi f f ré les h i é rog lyphes g ravés sur le g ran i t des obé l i sques 
mut i lés ou au seuil des t o m b e a u x ; si les fouilles des C h a m p o l l i o n s m o d e r n e s 
n ' ava ien t pas mis au j o u r de mervei l leux m o n u m e n t s ; si les Py ramides ne c lamaien t 
pas enco re , ap rès so ixan te siècles, l ' é ta t in te l lec tuel d ' u n e société à j ama i s d i sparue , 
c o m m e n t a u r i o n s - n o u s p u s o u p ç o n n e r la g r a n d e u r de la civi l isat ion égyp t i enne? 

Qu i n o u s révélera la vie f a s tueuse des Pha raons , la sc ience des m a g e s et celle 
des p r ê t r e s é g y p t i e n s ? Ce q u e n o u s en s o u p ç o n n o n s en é tud ian t les P y r a m i d e s 
n 'es t q u e le pâle reflet de ce qu 'e l les é ta ien t r ée l l ement . 

La civil isation é g y p t i e n n e a p a s s é ; la science des Grecs n o u s est p a r v e n u e tou te 
mu t i l é e ; la g lo i re de R o m e pa ïenne s ' es t évanou ie ; d a n s que lques siècles, peut-ê t re , 
nos c o u t u m e s , n o s m o n u m e n t s , no t re indus t r i e , no t re science avancée , nos l ivres 
a c c u m u l é s à g r a n d s frais d a n s no t re Bibl iothèque nat ionale , n o s m u s é e s avec l eu r s 
i n c o m p a r a b l e s r i chesses , t o u t cela d ispara î t ra pour t o u j o u r s . 

L 'Europe d i sso lue , minée par les doct r ines a g n o s t i q u e s , par des essais de mora l e 
s ans base ni s anc t ion , se précipi te déjà vers la décadence ; avant la m o r t , la p u t r é -
fact ion d e s cadavres c o m m e n c e à l ' envah i r . 

Les c o n s é q u e n c e s de l ' e n s e i g n e m e n t s ans Dieu ne se font j amais a t t end re : elles 

r e t e n t i s s e n t tô t ou tard su r la mora le p ra t ique . 

Si je ne suis r ien de p lus que la bru te , pourquoi consumer mes jours à des é tudes 
pén ib les? P o u r q u o i t an t de recherches qui ne doivent about i r qu ' à m e conva inc re de 
la bassesse de m a n a t u r e ? Si je m é c o n n a i s les prérogatives de m o n espr i t et sa céleste 
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origine, pourquo i p rendre la peine de le cu l t ive r? Dès q u e la ra ison n 'es t plus que le 
p rodui t d e l à mat iè re , et qu 'e l le est déshér i tée d a n s l ' aveni r , la ver tu n'est plus q u ' u n 
vain m o t : c'est aux sens à gouverne r l ' h o m m e . 

Des recherches sur les d ivers sys tèmes des ph i losophes anc i ens et m o d e r n e s m o n -
treraient , d ' u n e man iè r e palpable , que ceux d 'en t re eux qui on t m é c o n n u la g r a n d e u r 
de no t re n a t u r e o n t été ceux dont la doc t r ine a eu les p lus funes tes résul ta ts pour la 
morale p u b l i q u e et par t icul ière . 

Ces bel les paroles on t é té p r o n o n c é e s le 10 jui l let 1909 par M. G. Hervé , à l 'occa-
sion du c i n q u a n t e n a i r e de la Société d ' A n t h r o p o l o g i e ; elles i n d i q u e n t n e t t e m e n t 
le résul ta t o ù doi t , p r a t i q u e m e n t , n o u s condu i r e l ' a t hé i sme . 

Le peup le , en effet , c o m m e l ' enfan t , est p lu s log ique q u ' o n ne le voudra i t c ro i re 
11 ne se fait j a m a i s fau te de m e t t r e en action l ' é t o n n a n t e mora le q u ' o n lui prêche 
depuis l 'école vo l t a i r i enne d u x v m e s iècle. 

Or, si v r a i m e n t la décadence est la fin de tou tes les na t ions matérialisées, n ' y 
aurait-il pas lieu de n o u s pose r u n e q u e s t i o n de toute p r e m i è r e i m p o r t a n c e au su j e t 
des peup les pr imi t i f s? En e x h u m a n t l eurs res tes , ne s o m m e s - n o u s pas t r o p s o u v e n t 
en p ré sence d ' u n état de d é g r a d a t i o n qui aura i t succédé à des civi l isat ions parfois 
t rès avancées? 

A d m e t t o n s u n i n s t a n t q u e le p la teau central de l 'Asie pu isse être r ega rdé c o m m e 
le berceau de l ' h u m a n i t é , il n 'y a r ien d ' i l log ique à s u p p o s e r qu ' avec l 'accroisse-
m e n t des peup les , la d i f fus ion se soit faite par r a y o n n e m e n t pour ainsi dire, chaque 
t r ibu é m i g r a n t peu à peu vers 
d i f fé ren tes r ég ions du g lobe . 

Ainsi se sera ient f o r m é e s de 
véri tables vagues h u m a i n e s qui 
au ra ien t envahi à u n e é p o q u e 
lo inta ine les c o n t r é e s où n o u s 
r e t r o u v o n s l eu r s res tes . 

La Bible n o u s e n s e i g n e q u e 
t o u s les h o m m e s s o n t dér ivés 
du coup le a d a m i q u e créé par 
Dieu dans u n g r a n d état de per-
fect ion, ma i s elle ne n o u s dit pas 
quel a été le so r t de t o u t e sa 
d e s c e n d a n c e . 

La Science p r o c l a m e h a u t e m e n t 
la c o m m u n a u t é d ' o r i g ine de l ' e s -
pèce h u m a i n e , ma i s là s ' a r r ê t e n t 
ses c o n c l u s i o n s ; elle se tait elle-
m ê m e su r la façon d o n t les dif-
fé ren t s p e u p l e s on t évo lué . 

Q u e s o u s les in f luences di-
verses d ' u n cl imat p lus ou m o i n s 
meur t r i e r , d a n s la lut te con t re 

' L E S É N I G M E S DE L A C R É A T I O N 



A l ' é p o q u e chelléenne(\) o ù n o u s a l l o n s 
r e m o n t e r , les c o n d i t i o n s d u mi l i eu é t a i en t 
fo r t d i f f é r e n t e s de ce q u ' e l l e s s o n t a u -
j o u r d ' h u i . N o u s a v o n s vu q u ' à la f in de 
l ' é p o q u e t e r t i a i re , p o u r des r a i s o n s qu i 
n o u s é c h a p p e n t , au c l ima t c h a u d d u m i o -

E U R O P E P E N D A N T LA SECONDE P É R I O D E GLACIAIRE c è n e a s u c c é d é d a n s n o s r é g i o n s u n e 
(Pliocène.) p é r i o d e e x t r ê m e m e n t f r o i d e . 

A ce m o m e n t , d ' i m m e n s e s g lac ie rs 
d e s c e n d e n t en Europe à d e s l a t i t u d e s t r è s b a s s e s , et le p h é n o m è n e p r é s e n t e d e s 
i n t e rmi t t ences inexplicables. 

D'ai l leurs , au dire des g é o l o g u e s l e s p l u s c o m p é t e n t s , des p é r i o d e s g lac ia i res 
aura ien t eu lieu à toutes les é p o q u e s g é o l o g i q u e s , d e p u i s le S e c o n d a i r e , m a i s 
c o m m e leur é tude est peu a v a n c é e , n o u s c o n t i n u e r o n s à da t e r la p r e m i è r e d u 
Pl iocène. 

Le Pliocène se termine s u r u n e p h a s e in t e rg lac i a i r e a y a n t su iv i la d e u x i è m e 
pér iode . (Voir le tableau s y n o p t i q u e . ) La t e m p é r a t u r e se re lève n o t a b l e m e n t et Vélé-
phant méridional apparaît d a n s n o s r é g i o n s . 

L ' époque quaternaire d é b u t e par u n e t r o i s i è m e e x t e n s i o n des g l a c i e r s . C ' e s t la 
p lus i m p o r t a n t e que la Sc ience ait e n r e g i s t r é e . Dès sa d i s p a r i t i o n , n o u s v o y o n s 
revenir en Europe toute la f lo re et la f a u n e des p a y s c h a u d s . 

L 'é léphant méridional r é a p p a r a î t d a n s n o s c o n t r é e s ; n o u s t r o u v o n s s e s r e s t e s 
s o u v e n t associés à ceux d ' u n é n o r m e r h i n o c é r o s . 

La fus ion des glaces d o n n e a l o r s n a i s s a n c e à d ' i m m e n s e s f l euves s e m b l a b l e s 

(i) Les premières traces de l 'humani té ont été découvertes à Chelles (Seine-et-Marne), de là 
le nom de chelléenne donné à cette période. 

les é l é m e n t s au milieu d ' u n e n a t u r e s o u v e n t i n h o s p i t a l i è r e , le c o r p s de l ' h o m m e 

ait sub i , d u r a n t le cours d e s â g e s , d ' i m p o r t a n t e s m o d i f i c a t i o n s , cela n ' o f f r e r ien 

que de t rès na ture l , et le c o n t r a i r e sera i t t o u t à fait i n a d m i s s i b l e . 

De n o s j o u r s encore , n o u s p o u v o n s c o n s t a t e r de p r o f o n d e s d i f f é r ences d a n s la ' 

cons t i t u t i on du squelet te , s u i v a n t q u e l ' h o m m e f r é q u e n t e les p l a i n e s o u hab i t e les 

pays de m o n t a g n e . 

Ne v o y o n s - n o u s pas le p e u p l e b a s q u e f o r m e r p o u r ainsi d i re u n e s o r t e de t a c h e 
au mil ieu des Européens? Le s q u e l e t t e d ' u n F rança i s est-i l s e m b l a b l e à celui d ' u n 
E s q u i m a u o u d ' u n Aus t r a l i en? 

Et d a n s nos civilisations a c t u e l l e s , n e p o r t o n s - n o u s p a s les t a r e s a n a t o m i q u e s 
de n o s p r o f e s s i o n s : le c o r p s d ' u n fac-
t e u r ru ra l r e s semble - t - i l à celui d ' u n 
b o u l a n g e r ? 

O n doi t t e n i r c o m p t e de t o u t e s ces 
c o n s i d é r a t i o n s l o r s q u ' o n a b o r d e l ' é t u d e 
de la p r é h i s t o i r e . 

L ' H I P P O P O T A M E , QU'ON RETROUVE ACTUELLEMENT SUR LE BORD DE CERTAINES RIVIÈRES AFRICAINES, 
HABITAIT AUTREFOIS NOS PAYS 

à ceux d u N o u v e a u M o n d e : l e u r s c r u e s f r é q u e n t e s c h a r r i e n t d ' é n o r m e s q u a n t i t é s 
d ' a l l uv ions et l e u r s r ives s o n t p e u p l é e s d ' h i p p o p o t a m e s b e a u c o u p p l u s f o r t s q u e 
c e u x de n o s e s p è c e s ac tue l les . Leu r s o s s e m e n t s se r e t r o u v e n t a u s s i b ien e n A n g l e -
t e r r e q u ' e n F r a n c e et en I tal ie . 

Au mi l i eu d ' u n e v é g é t a t i o n t rop ica le o ù p o u s s e n t à p r o f u s i o n les l au r i e r s , les 
f i g u i e r s e t la v i g n e s a u v a g e , s e c a c h e n t les p l u s r e d o u t a b l e s c a r n a s s i e r s ; l ' o u r s des 
cave rnes , au f r o n t b o m b é et a u c r â n e v o l u m i n e u x ; l ' h y è n e des c a v e r n e s , de la 
m ê m e espèce q u e l ' h y è n e t ache tée , ce régal c y n é g é t i q u e des c h a s s e u r s de l ' A f r i q u e 
a u s t r a l e ; le machairodus, s o r t e de t i g r e g i g a n t e s q u e , l ' u n d e s p l u s r e d o u t a b l e s 
e n n e m i s d e s p e u p l e s p r im i t i f s . A côté d ' e u x v iven t des h ô t e s p l u s pa i s ib les , c o m m e 
1 & cerf mégaceros, d o n t les bo i s a t t e i g n e n t j u s q u ' à t r o i s m è t r e s de d é v e l o p p e m e n t ; 
de g r a n d s c a s t o r s , des b i s o n s a u d o s a r q u é , a n c ê t r e s d e s s p é c i m e n s ac tue l s de la 
L i t huan i e e t d u C a u c a s e . 

C ' e s t a u se in de ce t te n a t u r e l u x u r i a n t e q u e n o u s a l lons r e t r o u v e r les p r e m i e r s 
v e s t i g e s de l ' h u m a n i t é d a n s n o s r é g i o n s . 

E v i d e m m e n t , l ' h o m m e a d û de t o u t t e m p s se se rv i r d ' i n s t r u m e n t s en bo i s , mais , 
à r a i s o n de l eu r n a t u r e , ces o b j e t s n ' o n t p u a r r i v e r j u s q u ' à n o u s . 

T r a n s p o r t o n s - n o u s d o n c à ce t te é p o q u e de n o s a r r i è r e - a n c ê t r e s . C ' e s t a u co in 
d ' u n e pra i r ie fer t i le , s u r les b o r d s d ' u n g r a n d f l euve , q u e n o u s r e t r o u v o n s les 
p r e m i è r e s f ami l l e s h u m a i n e s . 

D a n s l ' a t m o s p h è r e i m p r é g n é e d ' h u m i d i t é , s o u s les a r d e u r s d ' u n soleil t rop ica l , 
l ' h o m m e é p r o u v e à pe ine le b e s o i n de se c o u v r i r . C o m m e a u x p e u p l a d e s ac tue l les 
de l 'Aus t r a l i e , u n e h u t t e de b r a n c h a g e s lui s e r t de d e m e u r e ; abr i b i en faible c o n t r e 
les b ê t e s f é roces qu i p u l l u l e n t d a n s la fo rê t v o i s i n e . 

A u s s i , le v o y o n s - n o u s , l ' h o m m e c h e l l é e n , p a s s e r des h e u r e s en t i è r e s à tai l ler les 
i n s t r u m e n t s qu i s u p p l é e r o n t à sa fa ib lesse na t ive . 



Ses a r m e s , elles s o n t là à sa p o r t é e su r les b e r g e s du fleuve to r ren t ie l . La de r -
nière c rue a roulé et déposé d e s m o n c e a u x de g rav ie r s : p ier res dures , blocs de 
g r è s ou de quar tz , ga le t s s i l iceux. 

D ' u n coup a d r o i t e m e n t d o n n é , l ' h o m m e va dé tacher d ' u n silex les éclats qu' i l 
f açonnera ensu i te à loisir . 

Les re touches habi les q u e n o u s r e n c o n t r e r o n s b e a u c o u p p lus t a rd , l ' h o m m e 
chel léen ne les connaî t pas. 

Pour lut ter con t r e les fauves d e s g r a n d s bois , il lui faut d ' é n o r m e s p ier res t r an -
c h a n t e s : il en fabr ique de t o u t e s s o r t e s ; coups-de-poing, l a rges c o m m e la ma in , 
l o n g s de près d ' u n p ied ; ils s o n t taillés à g r a n d s éclats ; t an tô t rappe lan t les 

I N CAMPEMENT DANS UNE FORÊT B I E N FOURNIS. 

De son a r m e t r a n c h a n t e , il ouv re les c r â n e s p o u r en ext ra i re le cerveau, il f end 
les os des j a m b e s p o u r se délecter de leur moel le . 

La p r o p r e t é lui est i n c o n n u e , et à côté de sa d e m e u r e , ainsi q u ' e n t é m o i g n e n t 
n o s t rouvai l les , c 'es t un véri table charn ie r . A g r a n d s coups de si lex, il fait m a i n -
t e n a n t jaillir des ét incel les , car depu i s l o n g t e m p s s ans doute il conna î t l ' u sage du 
feu p o u r la cu isson de ses a l imen t s . 

Au milieu de cette n a t u r e s auvage , dans ces merve i l l euses cond i t i ons cl imaté-
r iques , l ' h o m m e chel léen n 'a q u e d e u x p réoccupa t ions : se dé fendre et se n o u r r i r . 

Il a des f ru i t s en a b o n d a n c e ; dans la journée , la chasse lui p r o c u r e d i s t rac t ions 
et g ib ie r , et le soir venu , il a l lume de g r a n d s feux p o u r é lo igner les fauves de la 
forêt . 

Tel le est la vie de l ' h o m m e pr imi t i f . 
On s ' es t p lu à r e p r é s e n t e r no t re p remie r ancê t re caché au f o n d des cavernes , 

couver t de p e a u x de bê tes , t o u j o u r s canniba le et a n t h r o p o p h a g e avec des ins t inc t s 
de b r u t e . Rien de ce q u e n o u s a v o n s r e t rouvé d a n s l ' indus t r i e la p lus anc i enne ne 
p e u t l ég i t imer j u s q u ' à p ré sen t de semblab le s a s se r t i ons . 

C o m b i e n d u r a la pér iode chelléenne, a u c u n g é o l o g u e ne saurai t n o u s r é p o n d r e ; 



mais ce q u e n o u s savons , c 'es t qu ' à un m o m e n t d o n n é le cl imat de l 'Europe s ' adouci t 
s i n g u l i è r e m e n t . 

Des c h u t e s a b o n d a n t e s de ne ige et de g r a n d e s pluies ra f ra îch issent l ' a t m o s p h è r e , 
les g r a n d s fauves ne d i spa ra i s sen t pas c o m p l è t e m e n t : l ' h o m m e est t o u j o u r s obl igé 
de lu t t e r c o n t r e l ' hyène et l ' ou r s des cave rnes . Not re tigre actuel a remplacé le 
féroce m a c h a i r o d u s ; les r e p r é s e n t a n t s d ' u n e faune nouvel le a n n o n c e n t l ' app roche 
d ' u n e pér iode p lu s froide : c ' es t le cheval d o n t l ' h o m m e fera sa pr inc ipale nour r i -
t u r e ; c 'es t le rhinocéros à na r ines c lo i sonnées ; c 'es t le mammouth enf in qui r empla -
cera l ' é l éphan t mér id iona l . Ce dern ie r , avec l ' h i p p o p o t a m e , é m i g r é vers des r ég ions 
p lu s hospi ta l iè res . 

D 'où v i e n n e n t les n o u v e a u x a r r i van t s? Des con t r ées m o i n s chaudes , s ans dou te -
car n o u s r e t r o u v o n s des res tes de m a m m o u t h s , par exemple , s u r t o u t d a n s les 
p o r t i o n s s ep t en t r iona l e s de l 'Europe . Ils voyagen t par t r oupes n o m b r e u s e s sur les 

s t eppes g lacés C ' e s t là q u e le froid de la pé r iode su ivan te les s u r p r e n d r a . P e n d a n t 
de cen ta ines de siecles leur chair et leur to i son la ineuse se c o n s e r v e r o n t , p o u r le 
p lus g r a n d plaisir des na tura l i s tes . 

Quel le su rp r i s e en effet , l o r squ ' en , 7 9 9 et p lus t a rd , en , 8 4 6 , les s avan t s 

n p r r n
é L 7 ^ * ^ ^ ^ de m a m m o u t h s 

I n t t I6 C O n S e m t l 0 n ! C e r t a i n e s W o n s en con tena i en t de si g r a n d e s 
quan t i t é s q u on les eu t pr ises p o u r de vér i tables c imet ières 

On ne m a n q u a pas u n e si belle occas ion . Quel le auba ine p o u r la science et 
pour le c o m m e r c e s u r t o u t ! 

à cttS ÎDairesUde aHC CrU S e ^ ^ " " U M Ì m p ° r t a t i ° n a , l l l u e l l e » " P o l i r e 
a cent pa i res de de fenses de m a m m o u t h s s ibé r i ens ! Plus de q u a r a n t e mille m o r -
ceaux d ' ivoire fossile, c 'es t u n joli ch i f f re ! 

On avait déjà les aquare l les pe in tes avec la sépia des bé l emni t e s d u seconda i re , 

m e n t est r égu l i e r ; les éclats son t mieux uti l isés et ce r ta ins possèden t déjà de fines 
r e touches . 

En m ê m e t e m p s , les f o r m e s se mul t ip l i en t : ce son t des d i sques circulaires , des 
racloirs , des po in tes de t ou t e s sor tes . Les b o r d s , au t re fo i s s i nueux , dev i ennen t 
rec t i l ignes et p lus t r a n c h a n t s . 

P a r t o u t la lu t te p o u r l 'exis tence fait p r o g r e s s e r l 'ar t et l ' i ndus t r i e . 

Au d é b u t du xixe siècle, a u c u n e t rouvai l le n ' é ta i t v e n u e n o u s dire ce qu 'é ta i t 
l ' h o m m e paléol i th ique anc ien . 

Lamarck était m o r t en 1829 et D a r w i n ne devait ressusc i te r et amél iore r l ' hypo-
t h è s e évo lu t ionn i s t e q u e t r e n t e a n s p lu s t a rd , en écr ivant l 'Or ig ine des espèces. 

l e s ' a m a t e u r s d ' an t iqu i t é s p e u v e n t m a i n t e n a n t se payer le luxe d ' ob j e t s a r t i s t iques 
fabr iqués avec de l ' ivoire fossi le . 

P e n d a n t cet te pér iode qualifiée d 'acheuléenne (1) par les a r chéo logues , l ' h o m m e 
est ob l igé de s ' a c c o m m o d e r aux cond i t ions nouve l l es du cl imat . Il ne lui suff i t p lu s 
de se nour r i r et de se dé fendre des bê te s f auves ; la vie aura p o u r lui d ' au t r e s 
ex igences ; s'il veu t rés is ter aux i n t empér i e s , il lui f audra des v ê t e m e n t s . 

Ainsi q u ' e n t é m o i g n e son out i l lage , l ' h o m m e acheu léen p répare des p e a u x de 
bête avec des i n s t r u m e n t s n o u v e a u x : racloirs et perço i r s . En m ê m e t e m p s ses 
a rmes se p e r f e c t i o n n e n t . La taille en est faite avec p lu s de soin et les out i ls s o n t 
plus l ége r s . Leur l o n g u e u r dépasse r a r e m e n t six cen t imè t r e s ; le ga lbe de l ' ins t ru-

SILEX TAILLÉS DE LA PÉRIODE ACHEULÉENNE 

(1) De Saint-Acheul (Somme). 



La thèse de ce n a t u r a l i s t e serait-elle vérifiée par les découve r t e s de la pa l éon to -
logie encore bien peu a v a n c é e ? Ses par t i sans n ' en dou ta i en t pas . 

Pour l ' h o m m e , en par t i cu l ie r , la t héo r i e de la de scendance about i s sa i t f o r c é m e n t 
à la c o n q u ê t e d ' u n p i t h é c a n t h r o p e q u e l c o n q u e , d ' u n ê t re , ni h o m m e , ni s i nge , 
ma i s par t ic ipant des d e u x à la fois. 

N'avai t -on pas e x h u m é déjà , p rès du Puy , su r le flanc mér id iona l du volcan de 
Denise en 1844, les r e s t e s d ' u n être qui paraissai t réaliser q u e l q u e s - u n e s de ces 
condi t ions? 

Les débr is e ta ient e n f o u i s dans des blocs de tut vo lcan ique f e r r u g i n e u x , ils se 
composa ien t de deux os f r o n t a u x , d ' u n e par t ie de la mâcho i re supé r i eu re , ces pièces 
a y a n t appa r t enu à d e u x s u j e t s d ' âges d i f fé ren ts , e t de q u e l q u e s o s s e m e n t s d ' u n e 
impor t ance b e a u c o u p m o i n d r e . Ces res tes , insuf f i san t s p o u r u n e r econs t i t u t ion , 
mon t r a i en t n é a n m o i n s u n h o m m e à f r o n t bas et f u y a n t , aux arcades sourc i l iè res 
t rès déve loppees , u n t y p e assez laid, en s o m m e , et à f i g u r e best iale . 

M a l h e u r e u s e m e n t p o u r la théorie , et b ien que ' l e s o s s e m e n t s f u s s e n t a c c o m p a g n é s 
d a n s la m ê m e couche des r e s t e s d ' u n rh inocé ros du qua te rna i re anc i en , il était t r è s 
difficile de se p r o n o n c e r s u r l 'âge, m ê m e relatif , des déb r i s h u m a i n s o u a n t h r o -
poïdes. 11 fallait a t t e n d r e b i e n p lus t a rd p o u r r e t rouver des t y p e s a n a l o g u e s ayan t 
vécu à l ' époque m o u s t é r i e n n e . 

D'ai l leurs, les ca rac t è r e s os téo log iques du crâne de Denise ne son t pas u n e 
except ion, m ê m e à l ' h e u r e actuelle, , chez cer ta ins peuples d é g é n é r é s , chez les 
sauvages aus t ra l iens p l u s pa r t i cu l i è remen t , n o u s le c o n s t a t o n s c h a q u e j o u r . 

Vous vous rappelez l ' h i s to i re l égenda i re de l 'Angla i s v e n a n t en France p o u r la 
p remiè re fois et r e n c o n t r a n t à son ar r ivée u n e f e m m e aux cheveux cou leur de feu . 
11 s ' empres sa auss i tô t d ' i n sc r i r e en t ou t e s le t t res su r son carne t q u e t ou t e s les 
Françaises étaient r o u s s e s . 

Cer ta ins a rchéo logues p r a t i q u e n t que lquefo i s cette m é t h o d e ; et de ce qu ' i l s on t 
découver t un c râne en tel endro i t , ils son t t r o p s o u v e n t po r t é s à généra l i se r et 
à croire qu ' à u n e m ê m e é p o q u e t ous les h o m m e s é ta ien t bât is su r le m ê m e type 
d a n s le m o n d e en t ie r . 

Nous a v o n s vu c o m b i e n de nos j o u r s il est difficile d ' e n f e r m e r d a n s u n e fo rmule 
u n i q u e les ca rac té r i s t iques du crâne h u m a i n ; ac tue l l emen t t ou t e s les f o r m e s se 
r e n c o n t r e n t ; p o u r q u o i , d u r a n t ces pér iodes pa léol i th iques , les races n ' a u r a i e n t -
elles pas déjà été d ivers i f iées ? 

Et, en fait, la p r e m i è r e t rouvai l le opé rée ap rès celle de la Denise se chargea de 
m o n t r e r combien est admis s ib l e l ' h y p o t h è s e q u e je v iens d ' é n o n c e r . Je dirai p lu s : 
p e n d a n t tou te la du rée d e s t e m p s p réh i s to r iques , n o u s p o u v o n s vérif ier cette 
asse r t ion , a savoir qu'à chaque époque il y a eu simultanément des races très différentes 
les unes des autres; la loi ac tuel le ne s e m b l e pas avoir var ié . 

En .863 , M. Cocchi recueil lai t u n c r âne à 15 m è t r e s de p r o f o n d e u r d a n s u n e 
argi le b leue lacust re de la vallée de l ' A r n o , en a m o n t de F lorence . Ce c r âne appar -
tenai t a un su je t — f é m i n i n p r o b a b l e m e n t - ayant vécu p e n d a n t la pé r iode 
cheHeenne ou tou t au m o i n s a c h e u l é e n n e . Voilà d o n c l ' un des c r ânes les p lu s 
anc iens que l 'on conna i s se . 

Si v r a i m e n t n o u s d e s c e n d o n s du s inge , c 'es t su r ce crâne que n o u s d e v r o n s 
t rouver les preuves de la théorie. J 'ai dit que cer ta ins t r a n s f o r m i s t e s on t c h a n g é la 
fo rmule , n o u s ne se r ions que d ' a r r i è re -cous ins des s i n g e s . — Soi t ; accep tons cette 
nouvel le thèse p o u r u n i n s t a n t . 

S o y o n s ga lan ts et i m i t o n s le généra l de Saxe qui , au c o m m e n c e m e n t de la 
bataille de Fon tenoy , s 'écriai t : « Mess ieurs les Angla i s , t i rez les p r emie r s ! » 

A n o t r e t ou r , d i sons aux d a r w i n i s t e s m o d e r n e s : « C 'es t vous , Mess ieurs , qui 
p ré tendez dé t ru i re nos a n c i e n n e s c royances ; n o u s s o m m e s les naïfs , v o u s êtes les 
s a v a n t s ; l ' h o m m e , d i t es -vous , n ' e s t q u ' u n animal p e r f e c t i o n n é ; en r e m o n t a n t assez 
loin dans le passé , n o u s d e v o n s n o u s r app roche r de la b r a n c h e or iginel le qui a 
f ou rn i les d e u x r a m e a u x de la descendance s imiesque et h u m a i n e . Les caractères , 
c o m m u n s p r imi t ivemen t , se s o n t peu à peu dég radés , si bien q u e m a i n t e n a n t il 
n ' en res te p r e s q u e p lus t race . Il d e m e u r e évident tou te fo i s q u ' e n r e m o n t a n t ces 
r a m e a u x d ' u n e façon parallèle, n o u s v e r r o n s appara î t r e d a v a n t a g e ces carac tères 
c o m m u n s . En u n m o t , d i t e s -vous , et pou r tou t s impli f ier , p lus n o u s n o u s éloi-
g n e r o n s de l ' époque actuel le , p lus n o u s o b s e r v e r o n s u n e d i s semblance avec n o s 
t y p e s m o d e r n e s , et p lu s n o u s r e t r o u v e r o n s — ceci est capital — des carac tères 
p rop re s a u x s i n g e s . 

» Je n 'ai r ien exagé ré , c 'es t b ien ce q u e v o u s p ré tendez? Alors , voici u n e vér i -
table occasion de vérifier vos doc t r i ne s . N o u s s o m m e s en p résence d ' u n des c r ânes 
les p lus anc i ens q u e n o u s a y o n s d é c o u v e r t s ; son au thent ic i té n ' e s t mise en dou te 
par p e r s o n n e , ni par v o u s ni par nous , alors, Mess ieurs , tirez les p remie r s , mon-
t r e z - n o u s vos s u b l i m e s d é c o u v e r t e s , cons ta tez v o u s - m ê m e s . » 

Eh ! oui , les d a r w i n i s t e s o n t cons ta té mais , p o u r u n e fois où l 'occasion était 
s u p e r b e , ils n ' o n t v r a i m e n t pas eu de chance . 

La f e m m e de l 'A rno , s a n s être u n e beauté , avait le f ron t droi t et l a rge , les yeux 

r app rochés , les a rcades sourci l ières à pe ine i n d i q u é e s ; b re f , t o u t rappel le en elle 

le t ype h u m a i n ac tue l . 
N o u s a l lons r e t rouver d ' a u t r e s c r ânes for t d i f férents , il est vrai , ma i s qu ' e s t - ce 

que cela p r o u v e , s inon ce q u e je disais t o u t à l ' heu re , que , à t ou t e s les époques , 
su ivan t les d i f férences d u mil ieu, des hab i tudes , des m œ u r s , des s o u c h e s de races, 
il y avait des t y p e s déjà n o m b r e u x . 

P a s s o n s r a p i d e m e n t su r ce r ta ines t rouvai l les faites en Ang le t e r r e , à T i lbu ry , p rès 
de L o n d r e s ; à Bury S a i n t - E d m u n d s (Suf fo lk ) ; en Saxe, à T a u b a c k , à Krapina , en 
Croat ie , o ù l 'on recueill i t u n e a m p l e m o i s s o n de res tes h u m a i n s que le D r Klaatsch 
place à la pér iode che l l éenne a lors q u e M. Déchelet te penche p o u r le m o u s t é r i e n ; 
a r r ivons à u n e découve r t e r écen te qui a fait q u e l q u e b ru i t . 

Je veux par le r de la m â c h o i r e d 'He ide lbe rg , g i s a n t à 24 m è t r e s a u - d e s s o u s du 

sol et t r ouvée par Mauer , d a n s u n d é p ô t de sable , en 1907. 
Ce serait là, a c tue l l emen t , la p lus anc i enne rel ique h u m a i n e . 
Elle était associée à des r e s t e s d ' a n i m a u x qui on t pe rmi s de la dater. Que l q u e 

soit le n o m q u ' o n adop te p o u r la couche de g i s e m e n t , il faut se rappeler q u e les 
g é o l o g u e s a l l e m a n d s ne fon t pas c o m m e n c e r le qua t e rna i r e au m ê m e m o m e n t q u e 
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les Français , e t la m â c h o i r e a é té t rouvée d a n s un ter ra in c o r r e s p o n d a n t t rès p r o -
b a b l e m e n t à n o t r e chellèen. 

Quoi qu' i l en soit d ' a i l l eu rs de l 'âge relatif de la découver te , d e v a n t les carac-
tè res par t icu l ie rs de cet te m â c h o i r e infér ieure , on se r essouv in t du P i t hécan th rope 
et l 'on p r é t e n d i t q u e l ' u n e complé t a i t l ' au t re a d m i r a b l e m e n t . 

Mais u n e par t icular i té e n n u y a n o s t h é o r i c i e n s ; c 'es t que , si ce t te m a n d i b u l e est 

t r o p so l idemen t cha rpen tée , si le bas de la mâ-
choi re est re je té en arr ière , les d e n t s qu 'e l le n o u s 
m o n t r e n ' o n t rien de c o m m u n avec celles d ' u n 
s inge ou d ' u n an ima l . 

De l 'aveu de t o u s les na tura l i s tes , la dent i t ion 
es t ca rac té r i s t ique de l ' i nd iv idu ; c 'est m ê m e un 
m o y e n infaill ible en classification ; or, les d e n t s 
de la mâcho i re de Mauer , q u o i q u e un p e u 

g r o s s e s , s o n t f r a n c h e m e n t h u m a i n e s . 

Cette conc lus ion a é té c o r r o b o r é e par l ' é tude q u ' e n a faite M. Siffre, p ro fe s seu r 
a l 'Ecole de ch i ru rg ie den ta i r e , et pa r t i cu l i è remen t c o m p é t e n t su r ce su j e t : 

En t re les dents de la m â c h o i r e de M a u e r , écrit-il, et les dents du singe, m ê m e le 
plus vois in , .1 y a a u t a n t de di f férence qu ' en t r e la mola i re de l 'herb ivore et la sécante 
du carnassier . 

Ains i , l ' individu de Mauer , d o n t n o u s n ' a v o n s q u e la m â c h o i r e in fé r ieure , est 
v r a i m e n t u n h o m m e et n o n un s i n g e ou un Pi thécoïde voisin du s i n g e 

Q u e l q u e s d i f férences o s t éo l o g i q u e s ne suf f i sen t pas p o u r c reuse r un ab îme ni 
m e m e un s imple fossé e n t r e l ' h o m m e ac-
tuel et cet a n t i q u e r e p r é s e n t a n t de la race 
h u m a i n e . 

MACHOIRE HUMAINE TROUVÉE A HEILDEBERG 

PAR M. MAUER EN 1 9 0 7 

En 1888, on avait aussi découve r t dans 
le c o m t é de K e n t en A n g l e t e r r e , à Galley-
Hill, u n e race d ' h o m m e s da t an t à peu p r è s 
de la m ê m e é p o q u e et d o n t les ca rac tè res 
o f f r a i en t u n e p h y s i o n o m i e bien d i f fé ren te . 

Les o s s e m e n t s m o n t r e n t u n c r âne élevé, 

u n f r o n t b ien c o n v e x e , ainsi q u e des 

f o r m e s se r a p p r o c h a n t b e a u c o u p p lus de nos races m o d e r n e s e u r o p é e n n e s . N ' e m -
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recu les , a la f r équence m a l a . s e e d u m é l a n g e d e s races , et o n c o m p r e n d r a auss i tô t 
c o m m e n t n o u s d e v o n s t r o u v e r des t y p e s fo r t d i f férents q u o i q u e v L , à la m ê m e 
cpocjuc. 

Et voilà t o u t ce q u e n o u s a v o n s d é c o u v e r t de l ' h o m m e paléol i th ique ancien ! 

C 'es t peu , v r a imen t ! — si peu q u ' o n a b ien le droi t de s ' é t o n n e r des vastes 
conc lus ions q u ' e n t i r en t ce r ta ins s avan t s . 

Hantés par cette idée p r é c o n ç u e q u e l ' h o m m e descend du s i n g e ; qu' i l doit 
nous appara î t re d a n s le passé avec des carac tè res le r a p p r o c h a n t , p o u r le mo ins , 
des s i n g e s foss i les ; q u e n o t r e ancê t re n 'é tai t a lo rs q u ' u n e m a l h e u r e u s e b r u t e 
dér ivant d ' u n état p lus dég radé , les évo lu t ionn is tes ne vo ien t d a n s les découver tes 
qu ' i l s font q u e les par t icular i tés des t inées à sou t en i r leur théor ie . Ils f e r m e n t 
s c i e m m e n t les y e u x sur t ous les caractères b e a u c o u p p lus i m p o r t a n t s et p lu s 
t y p i q u e s . 

Il ne fau t pas c o n f o n d r e la logique, par t icul ière avec la log ique généra le , et, j e 
ne saura is t r o p le répéter , les conc lus ions de cer ta ins s avan t s ne s o n t pas tou-
jou r s celles de la Sc ience . 

Amenez -mo i u n an imal qui par le , u n s i n g e qui ait l ' idée de p r e n d r e un galet , 
de le tailler, de l ' a igu iser , de le t r a n s f o r m e r en f lèches , en haches , en c o u t e a u x ; 
u n s inge qui dépèce p r o p r e m e n t u n e p ro i e ; qu i ait l ' idée de faire du feu, de cuire 
ses a l iments , en u n m o t qui fasse ce q u e fon t les ê t res in te l l igents : u n an imal 
qui , placé au po in t de vue c o r p o r e l dans des cond i t ions man i f e s t e s d ' infér ior i té , 
t rouve d a n s sa n a t u r e p r o p r e les r e s sou rce s nécessa i res pour ne pas s u c c o m b e r 
d a n s la lu t t e avec de féroces adve r sa i r e s , u n an imal qu i , par les seules forces de 
son in te l l igence , pu isse arr iver à se pe rpé tue r au mil ieu d ' u n e n a t u r e host i le et 
t o u j o u r s ma té r i e l l emen t supé r i eu re à lui, et j e m e demande ra i s é r i e u s e m e n t si les 
g i b b o n s ne s o n t pas nos ex-parents, et, r épé tan t le m o t de Louis Figuier , je confes-
serai q u e je ne suis q u ' u n o r a n g - o u t a n g revu et a u g m e n t é . 

Trêve de so t t i ses et de vaines a f f i rma t ions . La véri té , la voici, telle q u e n o u s la 
d o n n e n t les découve r t e s récen tes : Si n o u s c h e r c h o n s à n o u s faire u n e idée de 
l ' h o m m e d u plé is tocène anc ien , nous t r o u v o n s en cer ta ins end ro i t s un individu de 
taille m o y e n n e , s o u v e n t pet i te c o m m e celle de l 'Esqu imau , un ind iv idu f o r t e m e n t 
cha rpen té , avec u n e tête p lus ou m o i n s a l longée d ' avan t en ar r iè re , u n v i sage 
auquel n o u s ne s o m m e s pas habi tués , en ra ison d u f r o n t fuyan t , des a rcades s o u r -
cilières t r è s déve loppées et du m e n t o n mal d e s s i n é . 

Mais, à côté et a i l leurs , v ivent d ' au t r e s races , d o n t le f ron t est p lus élevé et 
p lus dro i t , la tête p lus convexe en avan t , les a rcades sourci l ières à pe ine ind iquées , 
avec u n m e n t o n r appe lan t nos races e u r o p é e n n e s . 

Et q u a n d de nouvel les découver t e s v i e n d r o n t s ' a j o u t e r à celles q u e n o u s pos-
sédons , n o u s s e r o n s à m ê m e de cons t a t e r q u ' à cette pé r iode lo inta ine de la préhis -
toire la t e r re était peuplée d ' u n g r and n o m b r e de races p o s s é d a n t , t o u t c o m m e 
a u j o u r d ' h u i , des carac tè res p r o p r e s bien t r a n c h é s et n e t t e m e n t h u m a i n s . 



C H A P I T R E VIII 

L HOMME DES CAVERNES 

L E cl imat de l 'Europe est déc idémen t c h a n g é . Les h a u t s s o m m e t s se s o n t couver t s 
de ne iges é te rne l les , les glaciers d e s c e n d e n t des m o n t a g n e s , des p lu ies inces-

san t e s et to r ren t i e l l e s r av inen t p la ines et vallées et rou len t d ' a b o n d a n t s l i m o n s ; 
pa r tou t s 'accroî t l ' humid i t é . 

L ' h o m m e l ivré à ses p r o p r e s forces , devan t u n e n a t u r e inc l émen te , va être 
obligé d ' e m p l o y e r t o u t e s les r e s sou rce s de son in te l l igence p o u r résis ter à ce 
rég ime dé tes tab le , r appe lan t , par ce r ta ins côtés , le c l imat des r ég ions a rc t iques . 

La hu t t e de b r a n c h a g e s ne saura i t lui suf f i re ; il va che rche r u n abr i sous les 
rochers , et m ieux encore , p o u s s é par le f roid , il s 'é tabl i ra au fond des cave rnes . 

C 'es t là que , des mi l l ie rs d ' a n n é e s après , n o s a r c h é o l o g u e s m o d e r n e s i ron t 
é tudier ses res tes , les débr i s de son indus t r i e , sa vie, ses m œ u r s , ses c o u t u m e s . 

Cette pér iode s ' appel le ra moustériemie, du n o m de l 'abri sous roches du Moiis-

tier en Pé r igo rd . 

En t rons d a n s u n e de ces cavernes q u ' o n a exp lo rées en m a i n t endro i t , depu i s 

que lques a n n é e s . 

L 'ouve r tu re est t r è s é t roi te et n o u s devons n o u s ba isser pour péné t r e r à l ' in -

t é r i eu r . 
Tou te la famille est réun ie a u t o u r d ' u n feu qui f lambe au milieu de la g r o t t e . 

L ' h o m m e m o u s t é r i e n est vê tu de p e a u x de b ê t e s ; l ' ou r s g r i s t ué d a n s les de rn i e r s 
c o m b a t s lui a cédé sa chaude t o i son . Des l ianes r e t i ennen t u n v ê t e m e n t n ' o f f r an t 
a u c u n e cou tu re , car l ' h o m m e n 'a pas encore inventé l 'a igui l le . 

Au tou r du foyer, p r inc ipa l emen t , g i sen t les débr is a c c u m u l é s de cen ta ines de 
r epas : o s s e m e n t s de m a m m o u t h s , d ' o u r s et de b œ u f s m u s q u é s , t ous a n i m a u x 
des r ég ions po la i res ; carcasses déch ique tées d ' an t i lopes sa ïgas , de cheval , d ' h y è n e 
o u de léopard . 

A u c u n sque le t t e comple t , le chasseu r ne p r e n a n t j amais la peine de t r a n s p o r t e r 
chez lui l ' an imal en t ie r . 11 le dépèce sur place et n ' a p p o r t e q u e les mei l leurs m o r -



ceaux : m e m b r e s , ve r t èb res du cou , boî tes c r â n i e n n e s , que lque fo i s les cô tes . 
C o m m e ses ancê t res , il ouv re les t ê tes , br ise l ' ex t r émi té des os p r i n c i p a u x et 

f end ces dern iers su r t o u t e leur l o n g u e u r p o u r en ex t ra i re la moel le . 
Depuis l ' h o m m e acheuléen , les i n s t r u m e n t s se s o n t pe r f ec t ionnés : les si lex o n t 

été r e touchés su r l 'une des faces, de man iè r e à p r o c u r e r u n e arête bien t r a n c h a n t e , 
des lames à encoche f on t l 'office d u cou teau p o u r râper les os et les b r a n c h e s des 
a rb r e s : ce r ta ins silex son t dente lés avec f inesse et r égu la r i t é c o m m e de vér i t ab les 
scies . 

On emplo ie c o u r a m m e n t g ra t to i r s , po in t e s et racloirs pour p r é p a r e r les f o u r r u r e s . 
Avec cet te lance en silex aiguisé, à d e u x t r a n c h a n t s , au m o y e n de ce s imple 

outi l encas t r é par des l i g a m e n t s à l ' ex t r émi t é d u n b â t o n , l ' h o m m e m o u s t é r i e n 
a t t aque des colosses c o m m e le m a m m o u t h ou le chat des cave rnes , ce p u i s s a n t 
Carnivore p lus g r a n d que le lion, p lus t e r r ib le q u e le t i g r e . 

Mais la lu t te est t o u j o u r s inéga le , et le p l u s souven t l ' h o m m e a r ecours à la 
r u se ou aux p i èges . 

C o m m e nos s auvages actuels , il conna î t p lus d ' u n p rocédé p o u r s ' e m p a r e r des 
g r a n d s f a u v e s ; t an tô t il e n f e r m e le ca rnas s i e r dans u n a n t r e d o n t il o b s t r u e 
l ' e n t r é e ; t a n t ô t il a t t i re le m o n s t r e au -dessus de g r a n d e s fosses r ecouver tes de 
b r a n c h a g e s . 

Il lui faut c e r t a i n e m e n t d 'hab i l e s s t a t a g è m e s pour t u e r en si g r a n d e q u a n t i t é les 

UN FLEUVE DANS NOS CONTRÉES AU TEMPS DE L 'HOMME DES CAVERNES 

a n i m a u x fé roces d o n t les débr is j o n c h e n t le sol des cave rnes m o u s t é r i e n n e s . 

Si le t e m p s le p e r m e t , t ou te la famille m a n g e d e h o r s au seuil de la d e m e u r e . On 
se réunit e n c o r e a u t o u r d u foyer , et les reliefs du fes t in , laissés su r place, e n c o m -

â
b r e n t peu à peu l ' o u v e r t u r e . L ' h o m m e 
m o u s t é r i e n , c o m m e son ancê t re , n ' e n 
a a u c u n s o u c i ; p ropre t é et hyg iène 
s o n t ve r tu s qu ' i l i g n o r e . 11 ne p r e n d 
j a m a i s le so in de déblayer le « pas 
de sa por te », et p e u à peu les débr is 
a c c u m u l é s r e n d e n t chaque j o u r l ' ou-
v e r t u r e m o i n s pra t icable . T o u t e la 
famille g r i m p e a lors le t a lus d 'osse -
m e n t s et de chairs a m o n c e l é s . 

Ces débr i s de repas, ces dé t r i t u s de 
cuis ine , m é l a n g é s de cendres et de 
cha rbon , a t t e i g n e n t d a n s cer ta ines 
g ro t t e s j u s q u ' à u n e dizaine de m è t r e s 

LES DEUX FACES D'UN SILEX TAILLÉ H A U T E U R 

RECUEILLI AU MOUST1ÈR ( D O R O O G N E ) , . 

( P é r i o d e m o u s t é r i e n n e . ) Ne n o u s é t o n n o n s po in t : la p r o -
pre té est d ' i nven t ion m o d e r n e o u 

p lu tô t elle est de t o u t e s les époques , mais l 'h i s to i re n o u s ense igne q u ' u n p r o g r è s 
dans u n s ens ne se man i f e s t e j a m a i s s ans u n recul dans u n au t re . 

La p r o p r e t é a donc , elle auss i , sub i des i n t e rmi t t ences , des soub re sau t s inexpli-

cables . 
Au m o y e n âge , o n ne connaissa i t ni le t é l ég raphe , ni la m a c h i n e à vapeu r , ni 

les a s c e n s e u r s , ni les mervei l les de o 
l 'aviat ion, ma i s on était p lus p r o p r e À -
q u ' a u j o u r d ' h u i et les ba igno i re s é ta ient M J a 
p lus r é p a n d u e s q u e m a i n t e n a n t . I ^ S E N | | B Ê'MË. 

Il était de b o n t o n d 'of f r i r le bain à fâjfè^fa ¿ ¿ ¡ J S Ê B Ê k 
ses h ô t e s . A ins i , p e n d a n t les t ro i s 
s ema ines q u e J e a n n e d ' A r c passa à 
Bourges , M a r g u e r i t e la T o u r o u l d e con-
duisi t p lu s i eu r s fois la Pucelle aux ba ins de la ville. W Ê Ê Ë U S " f ^ S i ^ S 

Cer ta ines re l ig ieuses é ta ient c o n - l Ë g i f l 
t r a in t e s , au xie siècle, et cela en ve r tu j b é É N ^ ^ ^ É f e j y 
de la règle de leur c o u v e n t , à p r e n d r e 
des ba ins d ' u n e façon régul ière . S I L E X DE D I F F É R E N T E S FORMES 

La Rena i s sance v i n t , e t , Suivant ( P é r i o d e m o u s t é r i e n n e . ) l ' express ion p i t t o r e sque du D r Fr ies -

s i n g e r , « avec l ' imi ta t ion des Grecs et des Latins, le r ègne de la crasse c o m m e n ç a » . 

Les ba ins publ ics f u r e n t f e r m é s ; le respect de la m a l p r o p r e t é devin t s y n o n y m e 

de p r o g r è s social . 



Les la t r ines d i spa ru ren t des hab i t a t i ons . François Ier l u i -même t r o u v a i t t o u t 
na ture l de se servir de sa c h e m i n é e . C 'es t Henri 111 qui exigea le ba layage 
jou rna l i e r des escaliers d u Louvre et pou r cause . N ' ins i s tons pas , ces faits 
suf f i sen t . 

A u j o u r d ' h u i , n o u s s o m m e s p lu s p r o p r e s , ma i s combien de F rança i s ne se 
b a i g n e n t j ama i s ! 

Dans m o n dern ie r voyage en Hol lande , j e m e suis laissé dire par un médec in 
du pays que ses compa t r io t e s son t lavés deux fois d a n s leur ex is tence : q u a n d ils 
na issent et q u a n d ils m e u r e n t . A les voir ne t toyer m é t i c u l e u s e m e n t les façades 
de leurs habi ta t ions , pouvai t -on le s o u p ç o n n e r ? 

C o n c l u o n s q u e la ma lp rop re t é est de t ous les t e m p s et n o u s se rons d a n s le vrai. 
L 'hyg iène ne va pas t o u j o u r s de pair avec u n e cer ta ine civi l isat ion. Mais reve-

n o n s aux an t res f u m e u x de nos ancê t r e s . 
Les cave rnes ne serva ien t pas s e u l e m e n t à d o n n e r asile à la famille ; b e a u c o u p 

LES DEUX FACES D'UN RACLOIR 
(Pér iode m o u s t é r i e n n e . ) 

para issa ient cons t i tue r de véri tables a t e l i e r s . A l ' in té r ieur de l ' une d 'e l les , on a 
r e t rouvé j u s q u ' à i 455 i n s t r u m e n t s en douze h e u r e s de foui l les . Q u e l q u e s au t r e s 
servaient de lieux de sépul tu re , a insi q u e n o u s a u r o n s occas ion de le cons t a t e r 
à p ropos d ' u n e découver te récente . 

Quel les é ta ient les m œ u r s de ces a n t i q u e s s a u v a g e s ? Peu d i f fé ren tes de celles 
de cer ta ines peuplades océan iennes . 

Les h o m m e s de cette époque é ta ien t des n o m a d e s i nvé t é r é s . Ils a l la ient et 
vena ien t , en quê te d ' u n bon te r r i to i re de chasse ou d ' u n lieu favorable p o u r la 
pêche . Une caverne difficile d 'accès , a u - d e s s u s d ' u n cours d ' e au , était c h è r e m e n t 
d i spu tée . Elle offrai t un r e fuge inviolable non s eu l emen t con t r e les a t t aques des 
bê te s féroces , o u r s g i g a n t e s q u e s , h y è n e s et fél ins s a n g u i n a i r e s , ma i s s u r t o u t 
con t r e les en t r ep r i se s bien a u t r e m e n t r e d o u t a b l e s des b a n d e s h u m a i n e s j a louses 
de la p rospér i t é des p r emie r s o c c u p a n t s . 

Alors , c o m m e a u j o u r d ' h u i , les h o m m e s é ta ient à e u x - m ê m e s leurs p lu s te r r ib les 
e n n e m i s , 

A p r è s des c o m b a t s meu r t r i e r s où le bâ ton et la m a s s u e en bo i s du r r empla -
ça ien t nos a r m e s , où l 'on se servai t de silex taillés pour a u g m e n t e r l 'effet d e s -
t r u c t e u r des coups , le va incu devena i t p r o b a b l e m e n t la curée du v a i n q u e u r . 

Cer ta ines peup l ades étaient peu t -ê t re a n t h r o p o p h a g e s , si on en j u g e par les res tes 
r e t rouvés près d u foyer : o s s e m e n t s h u m a i n s t an tô t b r o y é s ou b r i sés , t a n t ô t car-
bonisés ou p r e s q u e e n t i è r e m e n t c o n s u m é s ; t ê t es dépoui l lées de leur chair ou de 
leur cuir chevelu à l 'aide de silex t r a n c h a n t s ; mâcho i res d o n t les débr is se r e t rouven t 
m é l a n g é s à la n o u r r i t u r e de c h a q u e j o u r . 

Dans u n e caverne du Po r tuga l qui n 'a j a m a i s été u n lieu de s épu l tu re , o n 
a t rouvé p lu s de 3 500 d e n t s h u m a i n e s ; et j e pour ra i s citer de n o m b r e u x e x e m p l e s 
ana logues n o n s e u l e m e n t en Europe , ma i s en Or ien t et en A m é r i q u e . 

Le fait , s'il était cer ta in , n 'of f r i ra i t d 'a i l leurs rien d ' é t o n n a n t , pu i sque , n o u s 
r e t rouvons les m ê m e s c o u t u m e s a u x é p o q u e s h i s to r iques , en Scyth ie , su r les b o r d s 
du Pon t -Eux in , en Galatie, en I r lande. 

N 'es t -ce pas à p r o p o s des Ir landais q u e S t r abon écrivait : 

P lus sauvages q u e les Bre tons , ils sont a n t h r o p o p h a g e s et po lyphages ; ils t i ennen t 
à h o n n e u r de m a n g e r leurs p a r e n t s , lorsque ceux-ci v i e n n e n t à m o u r i r . 

Cette dép lorab le h a b i t u d e n ' i m p l i q u e 
peuplades de l 'océan Pacif ique, quo ique 
canniba les , o n t c e p e n d a n t des m œ u r s 
for t douces : les hab i t an t s de T o n g a 
et de Tahi t i , par exemple , qu i c o m p t e n t 
pa rmi les p lu s civilisés de l 'Océanie . 

pas t o u j o u r s l ' idée de c ruau t é . Cer ta ines 

Ce q u e n o u s a v o n s di t de l ' h o m m e 
des cavernes , e t qui est basé su r l ' é tude 
app ro fond i e des g i s e m e n t s , n o u s a fait 
conna î t re les m œ u r s et les c o u t u m e s 
de l ' époque , ma i s ne n o u s a pas ren-
se ignés su r la cons t i tu t ion et l ' aspec t 
p h y s i q u e des races p e u p l a n t n o s con-
t rées . 11 f au t d o n c par ler des décou-
ver tes p r o p r e s à c o m b l e r cette l acune . 

C 'es t en 1856 q u e les a n t h o p o l o g i s t e s 
m i r e n t au j o u r des o s s e m e n t s a t t r i -
buab les à l ' époque m o u s t é r i e n n e . 

La théor ie de la d e s c e n d a n c e de 
l ' h o m m e était en p le ine v o g u e et les 
que lques os découve r t s sembla ien t 
d o n n e r ra i son à l ' h y p o t h è s e da rwi -
n ienne ; ce f u t du m o i n s la conc lus ion 
q u ' o n t ira de l ' examen d ' u n e calotte 
c rân ienne et des rares débr i s q u ' o n 
avait en m a i n . 

C'étai t de la par t des na tu ra l i s t e s ANTHROPOPHAGE DES ÎLES SALOMON 
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MACHOIRE DE LA N A U L E T T E CRANE DE MARCILLY 

(BELGIQUE) ( E U R E ) 

(Vu d e face.) 

^ / " f i B ^ f c ^ p lus q u ' u n e t émér i t é , car ces res tes é ta ien t loin 
j f \ d 'of f r i r t ou te l ' au thent ic i té dés i rab le . Le c râne avait 

É t é y s' ' j j ^ en effet été t r o u v é d a n s u n e peti te g r o t t e de la 

f ^ , ^ M j ^ B v a I l é e d u Néande r , en t re Düsse ldor f et Ebberfe ld , 
m ^ " ^ a f ^ ^ i s u r ja r j v e d r o i t e d e l a Q L l s s e ] > L e s o u v r i e r s q u i 
(Vu de p r o i ï i . , d émol i r en t la caverne avaient j e t é les débr is du 

CRANE DE N É A N D E R T H A L sque le t t e d a n s u n ravin. 
C 'es t là q u ' o n les recueilli t , ma i s j a m a i s u n h o m m e 

c o m p é t e n t n 'ava i t vu le squele t te en place . A u c u n res te fossile d ' an imal ne 
l ' accompagna i t , si b ien que , ni g é o l o g i q u e m e n t , ni s t r a t i g r a p h i q u e m e n t , on ne 
pouvait définir l ' âge de ces o s s e m e n t s h u m a i n s . 

Malgré cela, les caractères de ce c r âne p a r u r e n t si excep t ionne l s q u e l 'on n 'hés i t a 
pas à en faire u n e race à par t , la race néandertbalo'ide : a rcades sourci l ières t r è s 
développées , f ron t bas et fuyan t , c râne t r è s a l l ongé d ' avan t en ar r ière . Les au t res 
part ies du squele t te ind iqua ien t un h o m m e 
de peti te taille — i» ' ,6o envi ron — mais 
de v igueur peu c o m m u n e . 

Quan t à la capacité c rân ienne , elle fut 
l 'objet des plus a rden te s d i scuss ions . Les 
u n s concluaient à i 220 cen t imè t r e s cubes , 
tandis que d ' au t res s ' en tena ien t à 1 500 
au m i n i m u m . Pruner -Bey pensai t que ce 
crâne était celui d ' u n idiot; R . W a g n e r 
émet ta i t l 'opinion q u ' o n avait s i m p l e m e n t 
découver t une tête de Hollandais m o d e r n e , 
alors que V. Mayer penchai t p o u r u n 

Cosaque . CRÂNE DE SPY (BELGIQUE) 

MACHOIRE DE MALARNAUD 

(ARIÈGE) 

D É B R I S DE MA-

CHOIRE T R O U V É 

A ARCY-SUR-CURE 

( Y O N N E ) CRANE DE BRÉCIIAMP ( E U R E - E T - L O I R ) 

K i n g en faisait u n e espèce nouvel le , et de Q u a t r e f a g e s avec H a m y y voyaient 
s i m p l e m e n t u n e race déjà c o n n u e , avec des caractères par t icu l iè rement déve loppés . 
On appr i t p lus ta rd q u e de Qua t r e fages avait p r o b a b l e m e n t r a i son . 

En a t t e n d a n t , la querel le s ' enven ima i t , et il faudrai t p lus d ' u n g r o s v o l u m e pour 
r é s u m e r les trente mémoires p a r u s su r la q u e s t i o n . 

F ina lemen t , V i r c h o w , dans u n e é tude magis t ra le , m o n t r a q u e les par t icular i tés 
d u crâne du Néander tha l étaient dues à des causes p a t h o l o g i q u e s : carie des os 
p r o v e n a n t d ' u n e b lessure à la tê te , maladie de la d u r e - m è r e , rach i t i sme , e tc . 

A cons ta te r u n e telle d ivers i té d 'op in ions , 011 serait t e n t é d ' éc r i re tou t au l o n g 
les t r i bu l a t i ons de l ' h o m m e du Néander tha l , auxque l les on pour ra i t d 'ai l leurs 
a jou te r celles de l ' h o m m e de Canns t ad t , d o n t l 'h is toi re est p lus cur ieuse encore . 

En 1700, à la sui te de la découver te d ' u n e d e n t d ' é l éphan t au pied d ' u n e murai l le 
romaine , le d u c Eberhard L u d w i g de W u r t e m b e r g fit exécu te r des foui l les p rès 
de C a n n s t a d t . On e x h u m a d ' abo rd que lques vases r o m a i n s et des f r a g m e n t s de 
den t s d ' é l éphan t s , pu is , plus bas , des o s s e m e n t s de m a m m o u t h s , d ' o u r s et d ' h y è n e 
des cave rnes . Le t o u t fu t t r a n s p o r t é au m u s é e de S t u t t g a r d . 

Dans son r appor t su r les fouil les, M. S. Reisse l , os téo logis te é m i n e n t , insista 
sur l'absence complète de res tes h u m a i n s , et les m é m o i r e s qui su iv i ren t n ' en par-
lèrent pas d a v a n t a g e . Ce ne fu t que 135 a n s p lus ta rd q u e le D r Jauger appr i t a u 
m o n d e savan t é t o n n é la s tupéf ian te nouvel le . 11 avait vu un crâne placé dans la 
vitrine, d u duc , à côté des ob je t s p r o v e n a n t des foui l les de 1700, et il en avait 
conclu q u e le tou t avait été découve r t en m ê m e t e m p s : ainsi écr i t -on l 'h is toire . 
N é a n m o i n s l ' é t ique t te du crâne de Cannstadt a été conse rvée à ces débr is d 'o r ig ine 
i n c o n n u e , en ra ison s u r t o u t de l ' in térêt que la pièce p r é s e n t e par e l le -même. 

H e u r e u s e m e n t q u e les a r chéo logues o n t mieux à n o u s offrir p o u r n o u s faire 
conna î t r e l ' h o m m e m o u s t é r i e n et les races néande r tha lo ïdes . 



N o u s ne p o u v o n s n o u s arrê ter à l ' e x a m e n des res tes t r è s i ncomple t s recueil l is 
en d ivers e n d r o i t s c o m m e à la Nau le t t e , e n Belgique; à G ib ra l t a r ; à A r c y - s u r -
Cure , à Clichy, à Marcilly, à Mala rnaud , à Puy-Moyen, e tc . , en F r a n c e ; l ' é tude 
des g r a n d e s découver tes de sque le t tes e n t i e r s nous p e r m e t t r a d ' a r r iver à d ' i m -
po r t an t e s conc lus ions su r l 'é tat p h y s i q u e et social de l ' h o m m e des cave rnes . 

Ce s o n t d ' a b o r d les deux sque le t t e s d é c o u v e r t s à Spy, p rès de N a m u r , en 1886, 
dans u n e pos i t ion telle q u e n o u s s o m m e s c e r t a i n e m e n t en présence d ' u n e s épu l tu r e . 

Les crânes s o n t a l longés d ' avan t en a r r i è r e . Le f ron t est é t ro i t , bas et f u y a n t , la 
n u q u e t r è s é largie . Le m e n t o n , qui t o m b e d ro i t , n 'of f re d 'a i l leurs aucun p r o g n a t i s m e . 

Les os , t ibia et f é m u r , p o u r l ' inser t ion d e s musc les , p r o u v e n t q u e l ' h o m m e de 

cet te é p o q u e marcha i t les j a m b e s un peu pl iées . 
Le type découver t à La Chape l le -aux-Sa in t s (Corrèze) , pa r MM. Bouyssonie et 

Bardon, en a o û t 1908, est à peu p r è s d u m ê m e gen re : pet i te taille, c o m m e les 
deux p récéden t s , g r a n d e r o b u s t e s s e ; il p r o u v e qu 'à cette époque la race néande r -
tha lo ïde avait e n v a h i n o s con t r ées . C e p e n d a n t , les d i f férences m o n t r e n t q u ' e n réa-
lité n o u s avions , m ê m e dans l ' h o m m e m o u s t é r i e n , u n e n s e m b l e de races q u e l q u e 
peu diverses . 

C o m m e d a n s celui de Spy, l 'arcade sourc i l iè re est é n o r m e chez l ' h o m m e de la 
Corrèze . mais le f ron t est p lus d é p r i m é , le nez devait ê t re p lus large, enf in , la 

i ^ h k — • " :>fjtœâ 
a 

TÈTE DE L'HOMME DF. LA CHAPELLE-AUX-SAINTS, RECONSTITUÉE PAR M. BOULE 

« 

mâchoi re , p lu s pu i s san te , ne p résen te pas de saillie m e n t o n n i è r e et se r approche 
de celle d 'He ide lbe rg . 

T o u t en fait u n type rappe lan t , su r b e a u c o u p de po in t s , les A u s t r a l i e n s et les 
T a s m a n i e n s . C 'es t , en effet, aux an t ipodes qu' i l faut c h e r c h e r a c t u e l l e m e n t cet te 
f o r m e d é g r a d é e de l ' ancê t re m o u s t é r i e n . 

Pour ê t re m o i n s p r o n o n c é s , les caractères du c râne de La Chape l le -aux-Sa in t s 
ne s 'en r e n c o n t r e n t pas m o i n s chez celui d ' u n j e u n e h o m m e de seize a n s e x h u m é 
p r e s q u e à la m ê m e é p o q u e (1), par u n m a r c h a n d suisse , M. Hauser , qu i , su ivan t 
l ' express ion de M. l ' abbé Breuil, « exploi te i ndus t r i e l l emen t , ma i s non sans que lques 
p récau t ions , les g i s e m e n t s a n t i q u e s du Pé r igo rd . et d i spe r se con t r e b e a u x den ie r s 
c o m p t a n t s , a u x qua t r e coins des m u s é e s é t r a n g e r s , des feui l le ts épars des p lus 
vieilles a rchives de la F rance ». 

M. Hauser va p lus loin : il pousse la délicatesse j u s q u ' à convier parfois de nom-

CRANE DU MOUSTIER 

b r e u x é t r a n g e r s , à l ' exc lus ion des s avan t s f rança is , pou r e x a m i n e r le résu l ta t de 

ses foui l les . 

En p ré sence de ces c r ânes se r a p p r o c h a n t s i n g u l i è r e m e n t des races négro ïdes , 

on ne p e u t s ' e m p ê c h e r de pense r à la laideur de l ' h o m m e m o u s t é r i e n . 

Mais avan t d ' e n g a g e r de g r a v e s d i scuss ions à ce s u j e t , il f audra i t b ien être fixé 
sur ce q u e n o u s appe lons la beauté d u type . L 'apprécia t ion du beau est essentiel-
l emen t relat ive, et l ' idéal de la beau té a varié n o n s e u l e m e n t à c h a q u e époque , 
ma i s avec chaque peup le . A u j o u r d ' h u i m ê m e , les h o m m e s ne p e u v e n t t o m b e r 
d ' accord su r ce po in t . Les Japona i s ne saura ien t t r o u v e r des é l é m e n t s de beau té 
d a n s n o s races e u r o p é e n n e s : no t re v i sage offre des carac tères qui c h o q u e n t leurs 
h a b i t u d e s ; ils n o u s t r o u v e n t t r o p g r a n d s , n o s yeux ne s o n t pas b r idés , et n o t r e nez 
n ' e s t pas assez aplat i . Pour u n Bosch iman , t o u t e s les p r o d u c t i o n s de n o s ar t is tes 
m o d e r n e s se ra ien t a u - d e s s o u s de la beau té des t y p e s qui l ' e n t o u r e n t . ^ 

L ' a r g u m e n t de la la ideur de l ' h o m m e des cave rnes n ' e s t d o n c pas sé r ieux . Res te 
l ' examen de la capaci té c r ân ienne . N o u s s avons quel cas en fon t les t r a n s f o r m i s t e s 
et s u r t o u t ceux qui b a s e n t le d é v e l o p p e m e n t in te l lec tuel sur le v o l u m e du cerveau . 

É v i d e m m e n t , il y a des l imites a u - d e s s o u s desque l les u n h o m m e est u n idiot , 

(1) Il est connu sous le nom de crâne du Moustier. 



n o u s l ' a v o n s déjà 
vu , sans q u e pe r -
s o n n e au m o n d e 
puisse préciser où il 
faut s ' a r r ê t e r . Ce-
p e n d a n t , en laissant 
de côté cette querel le 
de m é t a p h y s i q u e , il 
faut bien avouer 
q u ' u n cerveau se 
r app rochan t de celui 
du s i n g e fourn i ra i t 
à n o s adversa i res u n 
s e m b l a n t de p r euve 
pour u n e pa ren té , 
s inon p o u r u n e des-
cendance s imienne . 

La m o y e n n e de 
la capacité c rân ienne 

chez le gor i l le est de 530 c e n t i m è t r e s cubes , et n o u s n ' a v o n s j ama i s observé chez 
eux u n v o l u m e s u p é r i e u r à 630 c e n t i m è t r e s cubes . Nous a v o n s dit q u e chez 
l ' h o m m e elle est de 1 375 c e n t i m è t r e s cubes en m o y e n n e ; on pouvai t d o n c s ' a t -
t e n d r e , c o m m e on l 'avai t fait lors de la découver te du P i thécan th rope , à u n e valeur 
c o m p r i s e en t r e 700 et 1 0 0 0 c e n t i m è t r e s cubes pour les v o l u m e s des ce rveaux les 
p lus anc i ens . 

La m é t h o d e était dé jà en défau t p o u r l ' h o m m e de Java, ainsi q u e je l'ai m o n t r é ; 
l ' h o m m e mous t é r i en m i e u x conse rvé se prê ta i t à de nouvel les m e n s u r a t i o n s . Or, 
que l s o n t été les r é su l t a t s? 

Bien d i f férents , hé las ! de ce q u e les t r a n s f o r m i s t e s aura ien t souha i t é . Leur d o g m e 
n 'a v r a i m e n t pas de c h a n c e , il a vécu c o m m e les roses , « l 'espace d ' u n mat in » . 

Les m e s u r e s r écen te s des c r ânes fossi les de Néander tha l et de Spy faites par 
R a n c k e et Manouvr i e r o n t d o n n é des chif f res n o n infér ieurs à 1 500 cen t imè t r e s 
cubes . On pour ra i t r é p o n d r e q u e l ' au then t ic i t é du crâne de Néander tha l est dou-
teuse et q u e les h o m m e s de Spy cons t i t ua i en t u n e excep t ion . 

Mais, à la sui te de la découve r t e de La Chapel le-aux-Sain ts , M. Boule, le savan t 
p r o f e s s e u r du M u s é u m de Par is , a é tud ié spéc ia lement le c râne du sque le t t e , et voici 
sa conc lu s ion : 

E n app l iquan t les f o r m u l e s de M a n o u v r i e r , de Lee, de J . Beddoc, don t les coeffi-
cients o n t ete établis p o u r ce r ta ines races dé te rminées , et en t enan t compte de la plus 
forte épaisseur des os d u c r âne fossile, j 'ai ob tenu pour celui-ci des n o m b r e s va r ian t 
en t re 1 570 et 1 700 c e n t i m è t r e s cubes . 

Le cubage direct est diffici le à cause de la fragi l i té du spécimen, de ses pertes de 
substance et des l acunes q u e présen te la base d u c râne Avec des gra ins de mil le t 
je suis arr ivé avec M M . V e r n e a u et Rive t à fixer à 1 600 cent imètres cubes e " Ï Ï o n 
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(chif f re exact calculé , 1 626 cent imètres cubes) la capacité c r â n i e n n e de l ' h o m m e de 
La Chapel le -aux-Sain ts . 

Si b ien q u ' à s ' en t en i r aux p u r e s doc t r ines t r a n s f o r m i s t e s et en res t an t sur ce 

terrain n o u s s o m m e s forcés de cons ta te r q u ' e n t r e l ' individu de La Chapel le-aux-

Saints, e n t r e ceux de Néande r tha l ou de Spy et u n s i n g e an th ropo ïde il y a un 

ab îme. 
Nous a u r i o n s dû , en r e m o n t a n t vers les t e m p s pr imi t i fs , voir d iminue r insens i -

b l e m e n t le fossé c reusé en t r e l ' h o m m e et la bê te , et c ' es t p r éc i s émen t le con t ra i re 
que n o u s c o n s t a t o n s . La capaci té des c r â n e s néander tha lo ïdes est supé r i eu re à la 
m o y e n n e des f rançais . 

Loin d ' a p p a r t e n i r à des « candida ts à l ' h u m a n i t é », c o m m e on l 'a dit r é cem-
m e n t , on arr ive par cette m é t h o d e à m o n t r e r q u e ces c r ânes on t a p p a r t e n u à de 
vér i tab les h o m m e s . 

Les d i f férences de mil ieu, cond i t ions c l imatér iques ou au t res , peuven t bien 
a m e n e r des var ia t ions , c h a n g e r les carac tères des sque le t tes , modif ier le corps , 
créer des races , en u n m o t . Elles s o n t impu i s san t e s à c h a n g e r l ' espèce , et r ien dans 
la science ne peu t i n f i r m e r no t re c royance à u n acte spécial de Dieu c réan t l ' H o m m e 
dans u n état de pe r fec t ion qu' i l n ' a su conse rve r . 

Sur ce t é m o i g n a g e p u r e m e n t a n a t o m i q u e v i e n n e n t s ' en g re f f e r d ' au t r e s qui , 
à nos yeux , r evê ten t u n e valeur a u t r e m e n t s ignif icat ive. 

Le type néande r tha lo ïde n ' e s t pas par t icul ier à l ' époque pa léo l i th ique ; il est de 
t ous les t e m p s et de t o u s les pays . On a t r o u v é des quan t i t é s de c rânes a n a l o g u e s 
à ceux de l ' h o m m e m o u s t é r i e n dans des s épu l tu re s néol i th iques et m ê m e h i s to r iques , 
gau lo i ses ou f r a n q u e s . On p e u t citer p lus p rès de n o u s le c râne de Rober t Bruce, 
le g lo r i eux roi d 'Ecosse ; celui de sa in t Mansuy , évêque de Toul au iv® siècle, celui 
de Kaï Lykke , g e n t i l h o m m e dano i s , don t on p e u t voir le sque le t t e au m u s é e de 
C o p e n h a g u e , e tc . , etc. 

Cari V o g t cite u n de ses ami s , médec in al iéniste d i s t i n g u é , don t le c râne et p lus 

pa r t i cu l i è remen t les a rcades sourci l ières rappel len t tou t à fait le t ype de Néander tha l . 

Ces carac tères ne s o n t n u l l e m e n t i ncompa t ib l e s avec u n d é v e l o p p e m e n t intel-

lectuel élevé et ne sau ra i en t lég i t imer le m o i n d r e r a p p r o c h e m e n t en t re l ' h o m m e et 

le s inge . 

Au t r e p r euve : v o u s n 'avez j ama i s e n t e n d u dire q u ' u n animal q u e l c o n q u e pû t 

se p réoccuper d ' enseve l i r ses s emblab le s et d ' imag ine r des ri tes funéra i res? Sans 

dou te , p o u r la conse rva t ion de l ' espèce , l ' A u t e u r de la na tu re a m i s d a n s l ' an imal 

u n ins t inc t qui , b ien souven t , le por t e à a s su re r les cond i t ions d ' ex i s tence à sa 

p r o g é n i t u r e . 
Dans ce r t a ins cas, ce t te sor te de « p réoccupa t ion », si l 'on pouvait^ employe r ce 

m o t en la c i r cons t ance , s ' ad res se à des ê t res q u e les pa r en t s ne conna î t ron t j ama i s . 
La doc t r ine de l ' évo lu t ion exp l iquera ces faits bien di f f ic i lement , si t an t est qu 'e l le 
y a r r ive . Mais ce qu 'e l l e essayerai t v a i n e m e n t de n o u s faire c o m p r e n d r e , c 'es t la 
ra ison q u e p o u r r a i t avoir l 'animal d ' enseve l i r les s iens et d ' appor t e r à cet acte t ou t e s 
les p r é c a u t i o n s q u e re lèvent les a r c h é o l o g u e s dans les s épu l tu re s paléol i th iques . 

M. de Morti l let avait c o m p r i s t o u t e la force de l ' a r g u m e n t qu ' i l fallait écar ter 



à tou t prix, et, suivant le m o t de M. l 'abbé Breuil, il avait depuis l o n g t e m p s « p ro-
m u l g u é le dogme de l ' irréligiosité » des races paléol i thiques. 

Malheureusement , les faits son t là : on cons ta te des sépu l tu res en beaucoup 
d ' endro i t s , aussi bien à Spy q u ' à La Chapel le-aux-Saints . 

Dans cette dernière s ta t ion , on « avait creusé u n e fosse de fo rme p resque rectan-
gulaire de i m , 4 5 sur i mè t re et o ^ o de p ro fondeur . On avait déposé le squelet te 
avec soin, la tête dans un a n g l e , sou tenue par que lques pierres , le bras droit 
r amené vers elle, et au -dessus u n os large de b i son . T o u t à côté, on avait placé 
ou je té u n e pat te de bison et un f ragment de colonne ver tébrale de r enne . On ne 
trai te pas ainsi un être auquel on n 'at t r ibue plus de valeur, pour qui on n ' ép rouve 
aucun respect . Si on ne voit d a n s l ' homme q u ' u n e machine qui s ' a r rê te après avoir 
fonc t ionné un certain t e m p s , on l ' abandonne , on l 'écarte m ê m e c o m m e une chose 
e n c o m b r a n t e et gênan te , q u a n d il devient cadavre en décompos i t ion . Si on le 
respecte, c 'est q u ' o n a u n e idée p lus ou moins v a g u e de que lque chose qui survi t 
au corps . Ainsi l ' h o m m e pr imit i f était religieux, pu i sque les p lus anc iens sque le t tes 
re t rouvés étaient enterrés , et la religion apparaît à la science c o m m e un des t rai ts 
les plus anciens de l ' human i t é . » 

CRANE D'AUSTRALIEN 

C H A P I T R E IX 

L A G E D U R E N N E 

B IEN des siècles se son t écoulés depuis que l ' h o m m e a dû pour la première fois 

chercher u n abri dans les cavernes . 
Le rég ime pluvieux a d isparu , et les plaines de l 'Europe, soumises à un froid 

de p lus en plus intense, o f f ren t en maint endroi t l 'aspect des s t eppes de la Sibérie. 
Le sol des vallées a été renouvelé par les graviers , les l imons et les sables q u e 

roulaient les t o r r en t s et les larges fleuves de l ' époque précédente . 
La pu issance des agen t s a tmosphér iques a dé te rminé u n e telle érosion que les 

dépôts a t t e ignen t en bien des rég ions u n e hau t eu r ex t raord ina i re . 
Lorsqu 'on pa rcour t cer taines cont rées méridionales c o m m e le d é s e r t africain, 

en face de Gabès , après la période annuel le des g randes pluies, on est é tonné de 
cette puissance d ' é r o s i o n ; les to r r en t s ne suivent p re sque j a m a i s le lit qu ' i ls se 
s o n t c reusé les années précédentes . Le sol est raviné par endro i t s j u s q u ' à une t r en -
taine de mè t r e s de p ro fondeur , et les eaux, qui se précipi tent vers la mer , en t ra înent 
avec elles des masses in imaginab les de 
te r ra ins meub le s . 

Or , ce qui se passe au jourd 'hu i sous 
nos yeux n ' es t rien en compara i son de 
ce qui devait avoir lieu aux m o m e n t s 
de la fonte des g r a n d s glaciers de 
l ' époque tertiaire et qua te rna i re . 

Est-il é t onnan t que nous t r o u v i o n s 
des squele t tes h u m a i n s enfouis sous des 
couches de terre , de graviers ou d 'argi le 
d ' u n e quaran ta ine de mè t r e s d ' épa i s seur 
et souven t davan tage? 

De m ê m e , la puissance des dépô t s cal-
caires dépend de la t eneur en acide car-
bon ique des pluies ou des eaux envahis-

EUROPE 

PENDANT LA QUATRIÈME ÉPOQUE GLACIAIRE 



à tou t prix, et, suivant le m o t de M. l 'abbé Breuil, il avait depuis l o n g t e m p s « p ro-
m u l g u é le dogme de l ' i rréligiosité » des races paléol i thiques. 

Malheureusement , les faits son t là : on cons ta te des sépu l tu res en beaucoup 
d ' endro i t s , aussi bien à Spy q u ' à La Chapel le-aux-Saints . 

Dans cette dernière s ta t ion , on « avait creusé u n e fosse de fo rme p resque rectan-
gulaire de i m , 4 5 sur i mè t re et o ^ o de p ro fondeur . On avait déposé le squelet te 
avec soin, la tête dans un a n g l e , sou tenue par que lques pierres , le bras droit 
r amené vers elle, et au -dessus u n os large de b i son . T o u t à côté, on avait placé 
ou je té u n e pat te de bison et un f ragment de colonne ver tébrale de r enne . On ne 
trai te pas ainsi un être auquel on n 'at t r ibue plus de valeur, pour qui on n ' ép rouve 
aucun respect . Si on ne voit d a n s l ' homme q u ' u n e machine qui s ' a r rê te après avoir 
fonc t ionné un certain t e m p s , on l ' abandonne , on l 'écarte m ê m e c o m m e une chose 
e n c o m b r a n t e et gênan te , q u a n d il devient cadavre en décompos i t ion . Si on le 
respecte, c 'est q u ' o n a u n e idée p lus ou moins v a g u e de que lque chose qui survi t 
au corps . Ainsi l ' h o m m e pr imit i f était religieux, pu i sque les p lus anc iens sque le t tes 
re t rouvés étaient enterrés , et la religion apparaît à la science c o m m e un des t rai ts 
les plus anciens de l ' human i t é . » 

CRANE D'AUSTRALIEN 

C H A P I T R E IX 

L A G E D U R E N N E 

B IEN des siècles se son t écoulés depuis que l ' h o m m e a dû pour la première fois 

chercher u n abri dans les cavernes . 
Le rég ime pluvieux a d isparu , et les plaines de l 'Europe, soumises à un froid 

de p lus en plus intense, o f f ren t en maint endroi t l 'aspect des s t eppes de la Sibérie. 
Le sol des vallées a été renouvelé par les graviers , les l imons et les sables q u e 

roulaient les t o r r en t s et les larges fleuves de l ' époque précédente . 
La pu issance des agen t s a tmosphér iques a dé te rminé u n e telle érosion que les 

dépôts a t t e ignen t en bien des rég ions u n e hau t eu r ex t raord ina i re . 
Lorsqu 'on pa rcour t cer taines cont rées méridionales c o m m e le d é s e r t africain, 

en face de Gabès , après la période annuel le des g randes pluies, on est é tonné de 
cette puissance d ' é r o s i o n ; les to r r en t s ne suivent p re sque j a m a i s le lit qu ' i ls se 
s o n t c reusé les années précédentes . Le sol est raviné par endro i t s j u s q u ' à une t r en -
taine de mè t r e s de p ro fondeur , et les eaux, qui se précipi tent vers la mer , en t ra înent 
avec elles des masses in imaginab les de 
te r ra ins meub le s . 

Or , ce qui se passe au jourd 'hu i sous 
nos yeux n ' es t rien en compara i son de 
ce qui devait avoir lieu aux m o m e n t s 
de la fonte des g r a n d s glaciers de 
l ' époque tertiaire et qua te rna i re . 

Est-il é t onnan t que nous t r o u v i o n s 
des squele t tes h u m a i n s enfouis sous des 
couches de terre , de graviers ou d 'argi le 
d ' u n e quaran ta ine de mè t r e s d ' épa i s seur 
et souven t davan tage? 

De m ê m e , la puissance des dépô t s cal-
caires dépend de la t eneur en acide car-
bon ique des pluies ou des eaux envahis-

EUROPE 

PENDANT LA QUATRIÈME ÉPOQUE GLACIAIRE 



s a n t les vallées et les p la ines à telle ou 
telle é p o q u e . 

Pour n ' avo i r pas t e n u c o m p t e de ces d o n -
nées p u r e m e n t p h y s i q u e s et g é o l o g i q u e s , 
b e a u c o u p d ' a r c h é o l o g u e s o n t été po r t é s à 
a s s i g n e r à l ' h o m m e u n e anc ienne té f abu -
leuse . 

A p r o p o s de découver tes récen tes , et 
a p r è s cer ta ins a u t e u r s a l l e m a n d s , on a 
publ ié des ch i f f res f a n t a s t i q u e s ; les u n s 
o n t par lé de cen t mille an s , d ' a u t r e s de 
deux et m ê m e de qua t r e cen t mille a n s ! 

Rien dans les faits j u d i c i e u s e m e n t i n t e r -
p ré tés n ' au to r i se d ' auss i r idicules a p p r é -
ciat ions. 

En t e n a n t c o m p t e de cet te pu i s sance 
d ' é ros ion a p r è s les pér iodes glaciaires , il 
s emble q u e t ous les faits g é o l o g i q u e s 
p e u v e n t s ' encad re r , d u pl iocène au q u a t e r -
na i re actuel , d a n s une pér iode de q u e l q u e s 
dizaines de mil l iers d ' a n n é e s . 

A p lu s for te ra ison, l ' h o m m e le p lu s 
anc i en , celui d 'He ide lbe rg , par exemple , 
serait-il p lus récent? 

Dans l 'état actuel de la Science , p e r s o n n e ne p e u t dire e x a c t e m e n t la du rée d u 
quaternaire , mais tou t n o u s au to r i s e à croire qu 'e l l e est c o m p r i s e dans des l imites 
re lat ivement etroites. 

- Voilà ce que nous dicte la sc ience , la vraie , celle q u ' o n n 'a pas d é f o r m é e p o u r 
la plier aux exigences d u n e t h é o r i e ou d ' u n e idée p r éconçues . T o u t e au t r e conc lu -
sion serait lamentable si elle n ' é t a i t g r o t e s q u e . 

Après l 'époque moustèrienne, le f ro id qui envahi t l 'Europe va q u e l q u e peu modi f ie r 
la faune que nous avons s igna l ée . 

n o s e r é l a n T r U t h S - T T * ^ N ° r d e t , e U r n ° m b r e d i m i n u e t r è s v i t e e n 

PO ai e f o " n ? t ! f S P K e m i ' r S t 6 m p S ^ a t e r n a i r e s g a g n e n t les c o n t r é e s 
polaires ou , ne t rouvan t p lus b i e n t ô t les condi t ions na ture l les de leur exis tence 
ils f iniront par disparaî tre de la scène d u m o n d e x i s tence , 

Déjà l 'ours et l ' hyène des cave rnes se fon t ra res , mais t an t q u e r é g n e r a cet te 

r e t — e n -
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POINTE A CRAN EN SILEX TAILLÉ 
DE LA PÉRIODE SOLUTRÉENNE 

qu 'avec la d ispar i t ion des glaciers . Ac tue l l ement , le renne ne dépasse guè re le 
60e d e g r é de la t i tude. 

Les a r c h é o l o g u e s on t divisé l 'Epoque du renne en t ro is phases qu' i l n o u s suff ira 
de m e n t i o n n e r : 

La phase aurignacienne ( du g i s e m e n t d ' A u r i g n a c ) , la phase solutréenne (de 
So lu t ré , (Saône-e t -Loi re ) et, enf in , l a p h a s e w ? ^ ^ / « 7 / V ? / « ^ ( d e l a M a d e l e i n e , D o r d o g n e ) . 

Ces t rois p h a s e s son t s o u v e n t compr i s e s sous le n o m c o m m u n de pér iode 

POINTE DE FLÈCHE SOLUTRÉENNE EN SILEX DOUBLE PERÇOIR EN SILEX 
S t a t i o n d e So lu t r é S t a t i o n s o l u t r é e n n e d e S a m t - M a r t t n d E x c . d e u , . 

(Saône-et-Loire) . (Dordogne ) . 

glyptique, d ' u n m o t g rec qui signifie graver p o u r dés igner q u e cette pér iode cor-

r e s p o n d à la na i s sance des ar t s : s cu lp tu re et p e i n t u r e . 

L 'ou t i l l age m o u s t é r i e n se modif ie p r o f o n d é m e n t dès l ' époque du r enne . ^ 
P o u r la p r e m i è r e fois, l ' h o m m e a l ' idée de r emplace r le silex par des os d a n i m a u x , 

ceux d u r e n n e p lus p a r t i c u l i è r e m e n t ; il emplo ie ces de rn ie r s a t o u t e s sor tes 
d ' u s a g e s : p o i n ç o n s et pol issoi rs p o u r r aba t t r e les c o u t u r e s de ses v e t e m e n t s , car 
l ' h o m m e sait m a i n t e n a n t a s semble r des m o r c e a u x de fou r ru re , un i r des peaux de 
bê te s p o u r d re s se r des t e n t e s a u d e h o r s p e n d a n t la belle sa i son . 

Il le fait au m o y e n de l i g a m e n t s pas sés dans le chas de g r o s s e s a igui l les en os . 

Peu à p e u d 'a i l leurs ces aiguil les d e v i e n d r o n t p lu s dél icates, et c 'es t merveil le de 

voir a v e c quel le dextér i té l ' h o m m e so lu t réen ou m a g d a l é n i e n arr ive à percer d i m p e r -

c e p t i b l e s t r o u s à l 'aide de silex f i n e m e n t a igu isés . 



L'idée du luxe et de la coque t t e r i e fait a lors son c h e m i n . On fabr ique d e s ag ra fe s 
scu lp tées , de m i n u s c u l e s boî tes à p o u d r e , au fond desque l les n o u s r e t r o u v o n s 
e n c o r e inal téré le fard « des d a m e s de l ' époque ». Il cons i s te s u r t o u t en m i n é r a u x 
co lo ran t s pu lvé r i sés : s a n g u i n e , p l o m b a g i n e et m a n g a n è s e . Mélangée à de la moe l le , 
la p o u d r e fo rmai t u n e sor te d ' o n g u e n t avec lequel on endu i sa i t ce r ta ines pa r t i e s du 
visage ou du c o r p s : le t a t ouage n 'étai t s a n s dou te pas i n c o n n u , car n o u s r e t r o u v o n s 
tou t l 'out i l lage nécessai re à ce g e n r e de d e s s i n . 

On por te c o m m e p a r u r e des colliers o u v r a g é s : ce s o n t h a b i t u e l l e m e n t des 
r a n g é e s de d e n t s d ' a n i m a u x ou de coqui l l ages per forés . O n r eche rche s u r t o u t les 
can ines des a n i m a u x les p lus es t imés des c h a s s e u r s ; t o u t e s son t pe rcées d ' u n t rou , 
ciselées avec u n a r t inf ini , puis enfi lées d ' u n fin l i g a m e n t qui les conver t i t en 
cha îne t tes ou en coll iers . 

Les p e n d e l o q u e s o rnées de s c u l p t u r e s dev iennen t la g r a n d e m o d e du t e m p s , et 
les h o m m e s son t beaucoup p lus coque t s q u e les f e m m e s . Voilà u n e r e m a r q u e bien 
faite pour déconcer te r m e s lectrices, et j e n ' ins i s te pas . 

L ' indus t r ie ne va guè re s ans c o m m e r c e , et l ' h o m m e des cavernes , à l ' é p o q u e du 
r enne , est un c o m m e r ç a n t de p remie r o r d r e : il conna î t déjà les a v a n t a g e s de 

GROTTE DES « BAUSSÉ-ROUSSÊ » PRÈS MENTON 

l ' impor ta t ion et de l ' e x p o r t a -

t ion . 
Il y a d ' abo rd les u s ines où 

l 'on fabr ique cer ta ins outi ls : 
c o m m e au Cro t du Cha rn i e r , 
à Solu t ré , où l 'on a r a m a s s é , 
dans u n foyer m e s u r a n t 9 m è t r e s 
de l a rgeur sur le doub le en 
l o n g u e u r , p rès de 4 0 0 0 0 silex 
tai l lés; c o m m e à la cave rne de 
Chaleux qui a fourn i de n o m -
b r e u x silex, haches , cou teaux , 
p o i g n a r d s , rac lo i r s , g r a t -
toirs , e tc . , en t o u t pas m o i n s 
de 2 0 0 0 0 pièces o u v r a g é e s . 

La vie n o m a d e favorisai t s ans 
doute les é changes , mais , dès 
cette é p o q u e , les m a r c h a n d s 
a m b u l a n t s s i l lonna ien t n o s con-
t r é e s ; les p r e u v e s ne n o u s m a n q u e n t p a s : c 'es t en Belgique, su r les b o r d s de la 
Lesse où l 'on r e n c o n t r e des silex taillés p r o v e n a n t de la C h a m p a g n e , t and i s qu a 
côté, 'à la caverne de Cha leux , p rès de Dinan t , les C h a m p e n o i s de l ' époque o n t 
vendu des coquil les fossiles per forées , o r ig ina i res de g i s e m e n t s s i tues p rès de 

R e i m s , p rès de Versai l les et 
su r le t e r r i to i re des A r d e n n e s . 
C 'es t aux e n v i r o n s d ' Issoire, 
où l 'on t rouve encore des 
coqui l l es fossi les p r o v e n a n t 
des fa luns de la T o u r a i n e ; 
c ' es t à Laugerie-Basse, dans 
la D o r d o g n e , où l 'on d i s t i ngue 
les m ê m e s ob je t s de p a r u r e : 
coqui l l ages recueil l is , soit en 
Toura ine ou d a n s le Poi tou, 
soit m ê m e sur les b o r d s de 
la Médi te r ranée . 

Dans les g r o t t e s de Grimaldi 
(Italie), on a t r o u v é des es -
pèces qui ne v ivent q u e dans 
l ' o c é a n . 

Mais déjà , hé l a s ! on con -
naissai t la con t re façon et l ' imi-
ta t ion; les ouvr i e r s de l 'âge 
d u r enne f ab r iqua ien t des 

SAGAIES, FLÈCHES, POINTES ET ÉPINGLES 

EN BOIS DE RENNE, OS ET IVOIRE 

(Pér iode m a g d a l é n i e n n e . ) 



FIGURINE A LA CAPUCHE 
F r a g m e n t de s t a t u e t t e e n i v o i r e 

d a t a n t d e l ' âge d u r e n n e e t t r o u -
vée à B r a s s e m p o u y ( L a n d e s ) . 

coqui l les en bois de renne et des fausses dents perforées 
en ivoire. L ' h o m m e m o d e r n e n 'a donc rien inventé, pas 
m ê m e les b i joux faux! 

Si vous êtes col lect ionneur , c 'est peut -ê t re par ata-
visme, car l ' h o m m e préhis tor ique possédait déjà cette 

^ u a ! i t é o u c e défaut : u n e caverne de Belgique nous 
a exhibé tou t un musée fort in téressant de paléontologie. 

, A u c o m m e n c e m e n t de 1 âge du r enne les outils mous-
. . „ t e n e n s f o n d e n t encore à côté des types nouveaux et 

caractérist iques. Ces de rn i e r s cons i s t en t su r tou t en grattoirs don t 2 
les bords sont creusés de cane lures , en lames à simple ou double Ê k 
encoche, en couteaux à un seul t r a n c h a n t . f M Ê 

Pendant le so lu t réen appa ra i s sen t g é n é r a l e m e n t les pointes de flèches " M 
et les pointes a crans des t inées à ê t re e m m a n c h é e s au bou t d ' u n bâ ton S 

Tous ces outi ls s o n t en silex, ma is peu à peu on délaisse la taillé J M 
de la pierre pour se rejeter s u r les i n s t r u m e n t s d 'os ou d' ivoire U M 
employés à la chasse . 

sorLte Ï V ? f é r i S t ! q U e dU magda'énien est le ha'Pon barbelé et u n e sorte de propulseur des t iné à ê t re lancé de loin: les Esquimaux se Î M 
servent encore d ' i n s t r u m e n t s a n a l o g u e s e s q u i m a u x se ^ m 

A ä f d n h C e ^ r a r - ^ h P ê C H e ' C 6 t t e é p ° q U e n e f a i t a u c u » d o u t e . W Ê 
A cote du harpon qui pouvai t serv i r parfois à cet usage, nous t rou- H 
Y - C r e m e s variétés d ' h a m e ç o n s . Les uns consis tent en u n e Ü 
simple a gui le d os mince et appo in tée à ses deux bouts ; les autre M 
portent des den t s ou barbe lures a iguës des t inées à se fixer d n 
chair du poisson. On re t rouve e n c o r e p e n d a n t l 'âge du renn! d s 
mar teaux des ciseaux, des ép ing le s avec ou sans t f t e , et tous 9 
ob e t , ,1 faut a jouter ceux qui o n t été déjà décrits , perçoirs spatules M 
pohssoirs , bâtons de c o m m a n d e m e n t ou agrafe . P ' 

Des la phase aurignacienne, l ' a r t se développait . Les oins a n n , n n f M 
' g r a v u r e s datent de cette é p o q u e ; l ' une e s t T u r un g £ e t de S X M 
^ r e p r é s e n t e un rhinocéros, l ' au t re un végétal g J é s u r i os d e M 

Le dessin ne va g u è r e s ans m u s i q u e , et pendan t le f H 
re t rouvons des sifflets fabr iqués à l 'aide de p h a l a n l d Ê Ê 
forées. Plus tard , au n o u s f ü 

divers, rendant des sons plus ou m o i n s a igus su ivant h Z Z I Ü 
et la disposition des ouve r tu re s . g r a n d e u r j ^ W 

Nous possédons des f igur ines , des s ta tue t tes , des scu lp tures et 1 
des peintures de l ' h o m m e so lu t r éen , ma is t ous les ar ts a t W n d o n B 
leur apogée pendan t la pér iode magdalénienne a t t e , n * o n t 

Or remarque cur ieuse et qui p r o u v e bien que l ' h o m m e p e u t faci 
l ement revenir en arrière, l 'ar t du dessin qui a p r o s p é r i t é n d a n ™ 

L m a g d a l é n i e n n e ) . 

BATON DE COMMANDEMENT OU AGRAFE EN BOIS DE RENNE 
(Pé r iode m a g d a l é n i e n n e . ) 

toute l ' époque du renne a disparu avec elle. C 'est en vain qu 'on en a cherché les 
traces pendan t la pér iode néolithique. L ' h o m m e acheuléen était donc, à m o n avis, 
un type déjà dégradé , et cette asser t ion prendra un autre caractère de véracité, 
lorsqu 'à la fin de cette é tude nous donne rons que lques détails sur la civilisation 
rudimentaire de p lus ieurs peuplades actuelles. 

Dans les Pyrénées , la sculpture aurait remplacé la g r avu re ; par tout ailleurs il 

n'y a pas de règle absolue . 
On c o m m e n c e géné ra lemen t par décorer les obje ts en os ou en ivoire. Les 

représenta t ions d ' h o m m e s ou d ' an imaux son t d ' abord gravées , dessinées au b u r i n , 
puis l 'art iste cherche à d o n n e r du relief. L 'époque magda lén ienne nous a ainsi 
fourni plusieurs centa ines de pièces en os, en bois de renne , en ivoire et m ê m e en 
pierre. Certaines scu lp tures sont de véritables chefs -d 'œuvre . 

La finesse d 'exécution est d ' au tan t plus admirable , dit M . Déchelette, que leurs 
auteurs ne disposaient que d ' u n outillage primit if . Les lames en silex auxquelles on 
a donné le nom de bur in const i tua ient v ra i semblab lement leur pr inc ipal in s t rument , 
mais, sans doute , pour certains t ravaux délicats ou pour l ' achèvement des pièces d ' une 
exécution soignée, ils employaient en outre des pointes plus fines que le bu r in . 

La g rande major i té des gravures représen ten t des an imaux ou des têtes d ' a n i m a u x 
tournées de profi l . Les représen ta t ions huma ines son t n o n seu lement peu n o m -
breuses , mais encore t rès mauvaises , et son t loin d 'éga ler , par la fidélité, la cor-
rection et la f inesse du dessin , les belles 
g ravures d ' a n i m a u x . 

Mais la découver te la plus ina t t endue 
concernan t l 'art à cette époque a été celle 
de pe in tu res mura les sur les parois et les 
p lafonds de certaines g ro t t e s . MANCHE DE POIGNARD SCULPTÉ 

La première trouvail le de ce genre (Age d u r e n n e . ) 

r emon te à l ' année 1889: elle a été faite par n r r n , \ n ^ HP 
un Espagnol : Don Marcelino de Santuala , dans u n e caverne de la p .ov .nce de 

Santander , à Al tamira , en Espagne . . 
Tou t d ' abord , on cru t avoir affaire à une pe in tu re récente , mais la couche s talag-

mit ique, sur laquelle on la voyait, détruisai t cette p r e m i è r e explication 
Success ivement , les découver tes de la g ro t te de Chabot , a Aigueze dans le Gard, 



de la Mouthe dans la D o r d o g n e et de Pair-non-Pair d a n s la Gi ronde , c o n t r i b u è r e n t 
a enlever t ous les dou tes sur la valeur a r t i s t ique des popu la t ions de l 'Age du R e n n e 

A c t u e l l e m e n t on ne conna î t pas m o i n s de 27 de ces g ro t t e s , soit d a n s le midi 
de la F rance , soit en Espagne ou en Italie. 

II est t rès rare q u e ces dess ins et p e i n t u r e s so ien t à l ' en t rée . A la g ro t t e de la 
Mou the , ils en s o n t é lo ignés de 93 m è t r e s et ils se c o n t i n u e n t en pleine obscur i t é 
su r u n pa r cou r s de 35 m è t r e s . 

A u x Combare l l es , p r è s desEyzies , les p e i n t u r e s ne c o m m e n c e n t q u ' à 120 m è t r e s 
de l ' en t ree et se p o u r s u i v e n t dans l ' é t ro i te ga ler ie su r un espace de 110 m è t r e s 
Pour y pa rven i r il faut f ranchi r des é t r a n g l e m e n t s qu i on t à peine u n demi mè t r e 
de h a u t e u r . 

A la g ro t t e de Niaux (Ar iège) , l ' u n e des p lus in t é re s san te s à ce po in t de vue et 
qui ne m e s u r e pas m o i n s de 1 400 mèt res , il faut aller j u s q u ' à 800 m è t r e s de l ' en t rée 
pour t r o u v e r ces f r e sques an t iques . 

O n ne peu t par ler de t ou t e s ces découver t e s sans citer les n o m s de MM. Car-
e t Q P l t a n e t c e l u i d e n o t r e ^ i , M. l ' abbé Breuil, dont les t ravaux ass idus 

n o u s o n t révélé de véri tables mervei l les . 

En chaque endro i t on peu t cons t a t e r q u e les g é n é r a t i o n s d ' a r t i s tes se succéda ien t 
a p p o r t a n t chacun leur t a len t d a n s la décora t ion des mura i l les . 

En généra l , on représen ta i t s u r t o u t des a n i m a u x : r ennes , m a m m o u t h s , bov idés , 
b i sons , e tc . 

T a n t ô t ce s o n t de s imples g ravu re s , t an tô t le dess in est r ehaussé d ' u n trai t peint 
en r o u g e ou en no i r . Par fo is ce son t de véri tables f r e sques don t les te in tes son t 
j ux t aposée s ou f o n d u e s avec u n ar t é t o n n a n t . Les p lus belles a p p a r t i e n n e n t à la 
g ro t t e de Fon t -de -Gaume , à celle d 'Al tamira et à celle de la Mouthe où que lques -
u n e s a t t e i g n e n t à peine dix cen t imè t res de h a u t e u r . Mais Niaux est sans rival d a n s 
ce g e n r e . 

La cou leur noi re est f o rmée d ' u n m é l a n g e de cha rbon et d 'oxyde de m a n g a -
nèse délayé d a n s de l ' a rg i le . 

Une l a m p e placée par hasa rd sur le sol dans u n coin de la ro tonde f o r m a n t le 

OURS DES CAVERNES DESSINÉ SUR UN GALET ' PAR UN H O.MME DE L'ÉPOQUE DU RENNE 

fond de la cave rne a révélé u n e série de scu lp tu re s su r le p lancher arg i leux et d u r 

de la cave rne . Les m ê m e s a n i m a u x pe in t s sur les murai l les s o n t é g a l e m e n t gravés 

sur le sol. Les dess ins s o n t du m ê m e style et c o m m e sur les parois ; que lques -uns 

des a n i m a u x s o n t percés de flèches. 

Q u e l s é t a i en t d o n c ces h o m m e s assez ar t i s tes pour t racer des p e i n t u r e s qui 

ap rès des mil l iers d ' a n n é e s exci tent encore no t re admira t ion? 

L ' h o m m e m o u s t é r i e n , obl igé de l u t t e r con t re u n rude climat, c o n t r e des a n i m a u x 
fé roces ne lui la issant ni t rêve ni repos , n 'ava i t p u t rouver des loisirs pour cult iver 

ses g o û t s a r t i s t iques . 
Et pu is de nouvel les races v e n u e s on ne sait d ' où , de l 'Asie s ans dou te où la 

civilisation était t r è s avancée , avaient peu à peu s u p p l a n t é les t y p e s néande r tha -
17 



loïdes. Les ind iv idus qui représen ta ien t ces races avaient le f ron t hau t , redressé , 
f o r t e m e n t b o m b é . Sans être absen t e s , les saillies sourci l ières o f f r en t u n déve lop-
p e m e n t m o d é r é . Les p o m m e t t e s s o n t t r è s accen tuées , le m e n t o n est p r o é m i n e n t : 
et la taille, p lutôt g r a n d e , est assez var iable . C 'es t à C r o - M a g n o n , d a n s la Dor-
d o g n e , q u ' o n a t rouvé ce type pour la p r e m i è r e fois en 1868, et cet abri sous roche 
si tué aux Eyzies lui a d o n n é son n o m . 

Depuis , bien des t y p e s ana logues on t été e x h u m é s ; à Laugerie-Basse et à C h a n -
celade (Dordogne ) , à Sorde dans les Landes, à la g ro t t e du Placard, d a n s la 
Charen te , etc. 

/ 

CHASSEURS DE LA PÉRIODE GLACIAIRE 
G a l e r i e d e P a l é o n t o l o g i e a u M u s é u m d e P a r i s . — P a n n e a u d e CORMOX. 

La race de Cro -Magnon a vécu, sans dou te , q u e l q u e t e m p s à côté des races 
néander tha lo ïdes , mais elle les a supp lan tées peu à peu . Ce fait d ' u n e coexis tence 
de races d i f fé ren tes dans le m ê m e pays a été c o r r o b o r é p a r la découver t e , d a n s la 
g ro t t e de Gr imald i , p rès de M e n t o n , 
par M. le chano ine de Vil leneuve, d e 
sque l e t t e s qu' i l fau t ra t tacher à u n 
type n o u v e a u r e s s e m b l a n t b e a u c o u p 
aux n è g r e s ac tue l s . 

C o m m e n t ce t ype négro ïde avait-il 
é choué su r les r ives sep ten t r iona les 
de la Méd i t e r r anée , d ' où venai t - i l , 
quel les cond i t ions c l imatér iques avait-il 
sub ies p o u r en arr iver là, nul ne p o u r -
rait n o u s le d i re , à l ' heure actuelle. 

T o u j o u r s est-il q u e ces races n o u -
vel les , é m i g r é e s on ne sait d ' o ù , 
étaient , elles auss i , p r o f o n d é m e n t reli-
g i euse s . 

C o m m e l ' h o m m e m o u s t é r i e n , 
l ' h o m m e du r e n n e ensevelissai t ses 
m o r t s . 

S o u v e n t le lieu de la sépu l tu re 
n 'é tai t au t r e q u e la d e m e u r e c o m -
m u n e . Le cher d é f u n t était i n h u m é 
s o u s le foyer , et les v ivants ga rda ien t 
mieux le cul te et le souveni r de leurs 
m o r t s . 

On déposai t à côté de la dépoui l le SQUELETTES EXHUMÉS DES GROTTES DE MENTON 

f u n è b r e les a r m e s et les t r o p h é e s qui 
ava ien t servi au d é f u n t . Semblab le à u n e m o m i e , le m o r t était emmai l lo té , endu i t 
de ma t i è re s co loran tes , revê tu de ses colliers et de ses pa ru re s , et à côté de lui 
des quar t i e r s de v iande é ta ient déposés pour lui p e r m e t t r e d ' accompl i r le g r a n d 
voyage . S o u v e n t le cadavre était couché d a n s u n e a t t i tude repliée, le b ras passé 
s o u s la tête c o m m e s'il eû t d o r m i de son sommei l na tu re l . 

P o u r q u o i ces p récau t ions , ces p révenances , ces p rov i s ions de voyage , si l ' h o m m e 
de cette é p o q u e n'avait pas cru à u n e survie dans un au t r e m o n d e ? 

L ' h o m m e avait-il app r i s par le s e c o u r s de sa seule inte l l igence cette s u p r ê m e vér i té 
que t o u t ne finit pas avec no t re enve loppe matériel le ? Sans doute le seul spec-
tacle de la na tu re , l ' e n c h a î n e m e n t des faits a m e n a n t d a n s l ' espr i t l ' idée d ' o r d r e et 
de cause p remiè re pouva i t condu i re l ' h o m m e primit if à la no t ion de Dieu, à celle 
de l iber té et de re l ig ion . Sa ra ison aurai t d o n c pu l o g i q u e m e n t lui m o n t r e r q u e 



L E S E N I G M E S DE LA C R E A T I O N 

t ou t ne f ini t pas avec la m o r t e t qu' i l reste q u e l q u e chose en d e h o r s de n o t r e enve-
loppe corporel le . 

Et en fait, l ' h o m m e pr imi t i f possédai t t ou t e s ces n o t i o n s . De qui les tenait- i l ? 
De son in te l l igence seu le ou de Dieu l u i -même qu i les avait déposées en lui au 
j o u r de sa création ? 

Mais ici la Science ne p e u t n o u s r é p o n d r e , ces faits ne s o n t pas de son r e s so r t , 
et c 'es t à la Révélat ion qu ' i l faut nous adresser p o u r avoir le m o t de l ' é n i g m e . 

SINGES DU CONGO AU JARDIN DES PLANTES 

C H A P I T R E X 

LES DERNIÈRES PÉRIODES DE LA PRÉHISTOIRE 

T ES glaces on t depuis l o n g t e m p s d i sparu de nos p la ines , elles von t se c a n t o n n e r 
^ su r les c imes des hau te s m o n t a g n e s , et dé so rma i s les osci l la t ions d u cl imat 
se ron t i n s ign i f i an t e s . 

Au f roid sec des t e m p s m a g d a l é n i e n s succède u n r ég ime p lu s t e m p é r é . L ' a tmo-
sphère i m p r é g n é e d ' h u m i d i t é favorise la f o rma t ion de vas tes t ou rb i è r e s . 

Des siècles se son t écoulés depuis q u e le m a m m o u t h , le rh inocé ros à na r ines 
c lo isonnées , l ' hyène et l ' ou r s des cavernes , le cerf megacé ros , t ous c o n t e m p o r a i n s 
de l ' h o m m e des g ro t t e s , se s o n t ret i rés en d ' a u t r e s r ég ions ou on t m ê m e d i spa ru 
de la s cène du m o n d e . 

Le r e n n e a g a g n é les con t r ées boréales où r è g n e encore u n froid sec qu ' i l affec-
t i onne p a r t i c u l i è r e m e n t ; avec lui ont émig ré l ' ant i lope Saïga , le b œ u f m u s q u é , le 
lièvre d e s n e i g e s , le renard arc t ique, les l e m m i n g s 
et t a n t d ' a u t r e s . Q u e l q u e s - u n s cependan t son t res tés , 
c o m m e la m a r m o t t e , le chamoi s , le b o u q u e t i n , mais 
ils on t d é s e r t é les vallées, c h e r c h a n t les h a u t e u r s des 
m o n t a g n e s : c ' es t là q u e l ' h o m m e actuel ira les t r a -
q u e r , j u s q u ' e n des r ég ions p e r d u e s et en a p p a r e n c e 
inaccess ib les . 

T o u s ces a n i m a u x s o n t r emplacés par les r ep ré -
sen t an t s d ' u n e faune p lus récente , d o n t q u e l q u e s - u n s 
s o n t d i spa rus a u j o u r d ' h u i , t e l s l ' au rochs et le cer 
é laphe . 

L ' h u m a n i t é , di t M . J. Déchelet te , f r a n c h i t u n e des 
nouvel les étapes qu i la condu i sen t l e n t e m e n t de la 
barbar ie à la c iv i l i sa t ion . Au chasseur succèdent le 
pas teur et l ' agr icul teur . L 'é table aura désormais sa place 
auprès des hab i ta t ions , ab r i t an t les a n i m a u x asservis à 
la domest ic i té . Les hut tes e l les -mêmes se g roupe ron t en 

POINÇON EN OS ET TRANCHET EN 

SILEX MONTÉS SUR POIGNÉE EN 

CORNE DE CERF 

(Pér iode néo l i th ique . ) 



L E S E N I G M E S DE LA C R E A T I O N 

t ou t ne f ini t pas avec la m o r t e t qu' i l reste q u e l q u e chose en d e h o r s de n o t r e enve-
loppe corporel le . 

Et en fait, l ' h o m m e pr imi t i f possédai t t ou t e s ces n o t i o n s . De qui les tenait- i l ? 
De son in te l l igence seu le ou de Dieu l u i -même qu i les avait déposées en lui au 
j o u r de sa création ? 

Mais ici la Science ne p e u t n o u s r é p o n d r e , ces faits ne s o n t pas de son r e s so r t , 
et c 'es t à la Révélat ion qu ' i l faut nous adresser p o u r avoir le m o t de l ' é n i g m e . 

SINGES DU CONGO AU JARDIN DES PLANTES 

C H A P I T R E X 

LES DERNIÈRES PÉRIODES DE LA PRÉHISTOIRE 

T ES glaces on t depuis l o n g t e m p s d i sparu de nos p la ines , elles von t se c a n t o n n e r 
^ su r les c imes des hau te s m o n t a g n e s , et dé so rma i s les osci l la t ions d u cl imat 
se ron t i n s ign i f i an t e s . 

Au f roid sec des t e m p s m a g d a l é n i e n s succède u n r ég ime p lu s t e m p é r é . L ' a tmo-
sphère i m p r é g n é e d ' h u m i d i t é favorise la f o rma t ion de vas tes t ou rb i è r e s . 

Des siècles se son t écoulés depuis q u e le m a m m o u t h , le rh inocé ros à na r ines 
c lo isonnées , l ' hyène et l ' ou r s des cavernes , le cerf megacé ros , t ous c o n t e m p o r a i n s 
de l ' h o m m e des g ro t t e s , se s o n t ret i rés en d ' a u t r e s r ég ions ou on t m ê m e d i spa ru 
de la s cène du m o n d e . 

Le r e n n e a g a g n é les con t r ées boréales où r è g n e encore u n froid sec qu ' i l affec-
t i onne p a r t i c u l i è r e m e n t ; avec lui ont émig ré l ' ant i lope Saïga , le b œ u f m u s q u é , le 
lièvre d e s n e i g e s , le renard arc t ique, les l e m m i n g s 
et t a n t d ' a u t r e s . Q u e l q u e s - u n s cependan t son t res tés , 
c o m m e la m a r m o t t e , le chamoi s , le b o u q u e t i n , mais 
ils on t d é s e r t é les vallées, c h e r c h a n t les h a u t e u r s des 
m o n t a g n e s : c ' es t là q u e l ' h o m m e actuel ira les t r a -
q u e r , j u s q u ' e n des r ég ions p e r d u e s et en a p p a r e n c e 
inaccess ib les . 

T o u s ces a n i m a u x s o n t r emplacés par les r ep ré -
sen t an t s d ' u n e faune p lus récente , d o n t q u e l q u e s - u n s 
s o n t d i spa rus a u j o u r d ' h u i , t e l s l ' au rochs et le cer 
é laphe . 

L ' h u m a n i t é , di t M . J. Déchelet te , f r a n c h i t u n e des 
nouvel les étapes qu i la condu i sen t l e n t e m e n t de la 
barbar ie à la c iv i l i sa t ion . Au chasseur succèdent le 
pas teur et l ' agr icul teur . L 'é table aura désormais sa place 
auprès des hab i ta t ions , ab r i t an t les a n i m a u x asservis à 
la domest ic i té . Les hut tes e l les -mêmes se g roupe ron t en 
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vil lages; le t rog ledyt i sme (fai t d ' h a b i t e r d a n s les grot tes) ne d i spa ra î t n u l l e m e n t , m a i s 
les hab i tan t s des cave rnes r é se rven t de p l u s e n p lu s à l eurs m o r t s ces obscurs logis. 
Réunies en bourgades , d a n s les va l lées des g r a n d s cours d ' eau et au s o m m e t des col-
l ines na tu re l l emen t ou a r t i f i c i e l l emen t for t i f iées , les fami l les néo l i t h iques a p p r e n n e n t 
à connaî t re les b i en fa i t s du d é v e l o p p e m e n t de la vie sociale. Seules , des c o m m u n a u t é s 
soumises à u n e for te _ _ _ 

discipl ine ont pu édifier 
ces g randes cons t ruc-
t ions mégal i th iques , ces 
m e n h i r s g igantesques 
que les siècles n ' o n t pu / " ¿r 
anéan t i r , ces palafi t tes 
et ces fort i f icat ions pri- | 
mi t ives des bourgades 

successivement ^ H i S p H ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 

lis, avec des c o m - ^ ^ E B l * m - j Ê Ê Ê Ê È Ê È l M à 
pl iqués et de n o m - ^ ^ ^ H r ^ J ^ H j ^ ^ ^ H ^ H t ^ t 
breuses pratiques . m m ^ T i l 
s ieuses , les m e m b r e s W * ' ' ' / ^ f ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ B & ^ l É H , - ' - J a M 
d ' u n e tr ibu. | g j f l 

A côté de ces t ra i ts 
dist inct ifsqui m a r q u e n t 
ne t t emen t un n o u v e a u \ 
développement de l a c - Î + Ï ^ ' C J Ù L ¿ s . 
t ivi té h u m a i n e , n o u s 

I J LA P O T E R I E 
cons ta tons dans le ao - G a l e r i e d e P a l é o n t o l o g i e d u M u s é u m . — P a n n e a u de CORMON. 

L E S D E R N I È R E S P É R I O D E S D E LA P R É H I S T O I R E 

m a i n e a r t i s t ique , au l ieu d ' acqu i s i t ions nouve l les , la r u i n e to ta le de l ' a r t magdalé-
n ien . N o u s ne r e t r o u v o n s p lu s les dél icats ouvrages de scu lp tu re , de g ravure et de 
pe in tu re q u i p rê t en t t an t d ' i n t é rê t à l ' é tude de l ' époque du r e n n e . Le génie néo l i th ique 
se c o m p l a î t a u x t r a v a u x ut i l i ta i res et p ra t iques . Les h a b i t a n t s des vil lages de l 'âge de 
la p i e r r e polie , c o n s a c r a n t tous leurs so ins à l 'élève d u bétai l et à leurs exp lo i t a t ions 

agricoles, n ' a v a i e n t p lu s 

L ' INDUSTRIE DU FER ET DU BRONZE 

G a l e r i e d e P a l é o n t o l o g i e d u M u s é u m . - P a n n e a u d e CORMOS. 

les m ô m e s loisirs que 
les chasseurs 
dvtes . 

t rog lo -

Par c o n t r e , l e s a r m e s , 
les i n s t r u m e n t s r e s t e n t 
à peu près les m ê m e s , 
et ce serai t u n e e r r e u r 
p r o f o n d e de c ro i re que 
t ous les i n s t r u m e n t s 
de p ie r re a ient é té a lors 
f a ç o n n é s à l 'a ide du 
po l i s sage . O n r e t r o u v e 
t o u s les ou t i l s des âges 
p r é c é d e n t s , s o u v e n t fa-
b r i q u é s d ' u n e façon 
i den t ique , pa r fo i s s e u -
l e m e n t s u b i s s a n t de 
l égè re s mod i f i ca t ions 
de f o r m e . A cô té des 
t y p e s a n c i e n s , c e p e n -
d a n t , a p p a r a i s s e n t des 
i n s t r u m e n t s n o u v e a u x 
tai l lés pa r p e r c u s s i o n 
ou pa r p r e s s i o n , tels le 
t r a n c h e t , le p i c , la 
flèche ba rbe l ée . Mais 
l ' i n s t r u m e n t v r a i m e n t 
ca rac té r i s t ique de la 
pé r iode néo l i t h ique es t 
poli , c ' e s t d ' a b o r d u n 
ga le t u s é en f o r m e de 
c i seaux ou de rac lo i rs ; 
p l u s t a rd on t r o u v e la 
h a c h e pol ie , d o n t les 
d i m e n s i o n s v a r i e n t de 
o m , 14 à 0 m , ) 0 . La m a -
t i è re e m p l o y é e est t r è s 
var iée , b ien que le s i lex 
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occupe u n e place p r é p o n d é r a n t e ; on uti l ise 
aussi des roches p réc ieuses c o m m e la j adé i te , 
la fibrolite, la ch lo romé lan i t e , etc. , p r inc ipa -
l e m e n t p o u r la fabr ica t ion d ' a r m e s de l u x e ; 
on emp lo i e aussi que lque fo i s les roches 
t e n d r e s . A p r è s avoir é b a u c h é u n e hache de 
silex en ta i l lant s u r les d e u x faces un r o g n o n 
de silex et lui avoir d o n n é sa fo rme défini-
t ive par u n e taille p lus fine, on la f rot ta i t s u r 
u n e p ie r re sil iceuse ou g r é s e u s e t rès d u r e . 
Pour facili ter l ' opé ra t ion , l 'ar t is te met ta i t du 
sable moui l l é e n t r e la hache et le po l i s so i r ; 
s o u v e n t les outi ls é ta ient e m m a n c h é s . 

La po te r ie , q u ' o n r e n c o n t r e m ê m e d a n s le 
néo l i th ique le p lus ancien, est t r è s e m p l o y é e ; 
elle est pétr ie à la ma in et que lquefo i s t r è s 
fine. Pour t o u t o r n e m e n t , elle por t e des des -
s ins g é o m é t r i q u e s assez var iés . 

La domes t i ca t ion des a n i m a u x et la cu l tu re 
des céréales c o m p t e n t pa rmi les c o n q u ê t e s de 
l ' h o m m e les p lus f avorab les au p r o g r è s de sa 
c ivi l isa t ion. Par l ' é l evage du bétail e t par 
l ' ag r i cu l tu re , l ' h o m m e , en a s s u r a n t sa subs i -
s tance , adouc i t ses m œ u r s . Il n ' e s t p lu s con -
t r a in t de d e m a n d e r chaque j o u r aux h a s a r d s 
de la chasse et de la pêche et aux cou r se s 
a v e n t u r e u s e s qu 'e l les nécess i tent sa n o u r r i t u r e 
q u o t i d i e n n e . A la vie e r r an te du c h a s s e u r 

succède la vie pas tora le et agr ico le . 
Six a n i m a u x vivaient a lors à l 'é ta t d o m e s t i q u e : le chien , le 

c o c h o n , le cheval , la chèvre , le m o u t o n et le b œ u f . T o u s n ' o n t pas 
été a s se rv i s à la fo i s ; le chien es t le p lu s anc ien animal domes -
t ique c o n n u . P lus tard , l ' h o m m e réuss i t à maî t r i se r le cheval . 

L 'ar t de la vinif icat ion r e m o n t e p r o b a b l e m e n t j u s q u ' à ces t e m p s 
r e c u l é s . Mais on connaissa i t c e r t a i n e m e n t à cette é p o q u e la 
cu i s son des gâ t eaux de farine de blé , d ' o r g e et de seigle . Les 
noix, les p rune l l e s , les p o m m e s , les poires , les fraises, les châ-
t a i g n e s faisaient par t ie de l ' a l imenta t ion régu l iè re . On filait le lin 
et o n savai t t i sser la laine des m o u t o n s . 

L ' é tude a n t h r o p o l o g i q u e des t r i b u s devient difficile à par t i r du 
néo l i th ique . O n r e n c o n t r e de g r a n d e s quan t i t é s de races q u e les 
p réh i s to r i ens c lassent en c rânes cou r t s ou a l longés avec de n o m -
b r e u x s p é c i m e n s i n t e r m é d i a i r e s . Cet te classification p o u r r a i t , 
j ' i m a g i n e , servi r encore à l ' heu re actuel le . 

CISEAU EN OS 

Les h o m m e s de cette é p o q u e reculée étaient d 'a i l leurs aussi in te l l igents q u e n o s 
c o n t e m p o r a i n s . Ils pe r fec t ionna ien t s ans cesse leurs i n s t r u m e n t s et amél iora ient 
les condi t ions de leur ex i s tence . Ils bât issa ient ces g r a n d s vil lages su r pilotis d o n t 
n o u s r e t r o u v o n s encore des ves t iges dans les lacs de la Suisse . 

Peu à peu ils a r r ivè ren t à la connaissance des m é t a u x . Le cuivre , p lus facile 
à travail ler , fu t utilisé dès le débu t , puis ce fut le t o u r d u b r o n z e , e t l ' indus t r ie d u 
fer n 'a r r iva q u ' e n dern ie r l ieu. T o u t ceci se fit i n s e n s i b l e m e n t , c o m m e aut refois le 
passage de la p ier re taillée à la pierre polie. Ces p e r f e c t i o n n e m e n t s , croyaient les 
anc iens a r chéo logues , é ta ient dus à l 'ar r ivée de ha rd i s g u e r r i e r s p é n é t r a n t su r u n 
sol conqu i s à la faveur d ' u n a r m e m e n t nouveau . Tel n ' e s t pas l 'avis p r é d o m i n a n t 
a u j o u r d ' h u i . 

En réalité, di t M. Déchelet te , la t ransformat ion de la hache de pierre en hache 
plate de cuivre et de bronze , celle du poignard de silex en u n e l a m e métal l ique 
s 'opèrent l en t emen t et l abor ieusement dans toutes les rég ions européennes . Les 
modèles nouveaux ne sont t o u t d 'abord que la copie des modè les anc iens , d o n t ils 
diffèrent s eu lemen t par le cho ix de la mat ière et les procédés d ' exécu t ion . Peu à peu 
ces procédés se pe r fec t ionnen t , et quelques siècles plus tard la g r ande épée de b ronze 
se subst i tuera enfin à la petite l ame t r iangula i re de type p r imi t i f . 

Il serait tout à fai t i l logique de faire intervenir l 'arrivée de races étrangères pour 
expliquer ce processus cont inu des amél iora t ions industr ie l les . 

L ' au ro re de l 'âge de bronze dans l 'Europe occidentale ne se colore pas à nos yeux 
du reflet de que lque ex te rmina t ion sanglante . 

C'est à l 'activité indust r ieuse et tou te pacif ique d ' u n e obscure popula t ion d ' a r t i sans , 
n u l l e m e n t à la v iolente i r rup t ion d 'envahisseurs guerriers , que la Gaule f u t alors 
redevable de ses nouveaux accro issements de civi l isat ion. 



CHAPITRE XI 

CONCLUSION 

Y ES faits que n o u s avons é tudiés à la lumière d ' u n e science nouvel le v o n t ma in -

^ t e n a n t n o u s p e r m e t t r e de conc lure et de r é soud re u n e par t ie des ques t ions 

posées au d é b u t de cette seconde part ie . 

Qu i s o m m e s - n o u s ? 
A ce p rob l ème complexe , la phys io logie , c 'est-à-dire l ' é tude du co rps de l ' h o m m e , 

ne peu t d o n n e r a u c u n e solut ion . Mais no t re pensée n ' e s t pas enchaînée aux seules 
déduc t ions d ' u n e science p u r e m e n t matériel le : no t re raison n o u s dit q u e pour 
sen t i r , il f au t u n su je t qui s en te . Chez nous , le su je t va p lus loin, il pense , il p e u t 
f o r m u l e r des idées généra les , et j amais p e r s o n n e ne pour ra réduire u n e idee a la 

i 
pu re s ensa t i on . . 

Ainsi , de p roche en p roche , n o u s n o u s s o m m e s élevés à la concep t ion de 1 a ine, 

ce p r inc ipe qui est en n o u s , qui sent , qui pense et qui agi t . 
C 'es t en vain q u e le phys io log is te a vou lu essayer de r é soudre cet te ques t ion : 

où est l ' â m e ? 

L 'âme, par sa na tu re immatér ie l le , ne p e u t t o m b e r d i r ec t emen t s o u s n o s s e n s ; 
n o u s a u r o n s beau d i s séquer le cerveau, couper la matière insensible des hémi-
sphères cé r éb raux , nul v iv isec teur ne découvr i ra l ' âme. Cette ques t ion est d a i l leurs 
u n n o n - s e n s . Le ma thémat i c i en ne peu t r é soudre u n p rob lème a b s u r d e ou mal 
posé . On ne localise pas u n e âme qui est mmatér ie l le , et aucun o r g a n e ne sau-

rait la c o n t e n i r . , .. 
C o m m e n t no t re â m e est-el le unie à not re corps? Ceci est u n e au t r e ques t ion 

q u e n o u s n ' a v o n s pas à aborder dans cet o u v r a g e . 11 n o u s suff i ra de savo qu 
no t re âme, no t re pensée n ' e s t pas p lus dans la part ie an té r ieure du cerveau q u e 

dans la g l a n d e pinéale . . , , , . . „ , „ „ 
P e r s o n n e au t r e q u e Dieu n 'a pu n o u s d o n n e r no t re â m e . N o s p h y s . c e n e nos 

ch imis tes s e r o n t t o u j o u r s d a n s l ' impossibi l i té de creer u n e p a r h c u l e m r t e n e le 
pas p lu s qu ' i l s ne saura ien t créer de l ' é n e r g i e , à for t ior i ne peuven t - i l s creer u n e 

s u b s t a n c e immatér ie l le , u n e â m e . 



Et de m ê m e a v o n s - n o u s vu q u e le m o u v e m e n t n ' a p u se p r o d u i r e seul , s a n s 
quoi le m o n d e serai t déjà fini ; de m ê m e no t r e â m e , p o u r pas se r du néant à l ' exis-
t e n c e , a dû ê t re créée par un acte spécial de Dieu. 

Res ta i t la ques t ion du corps q u e les évo lu t ion i s t e s faisaient dér iver d ' u n a n i m a l . 
La enco re la sc ience in te r rogée les a j u squ ' i c i d é b o u t é s de l eu r s p r é t e n t i o n s . 
Si l ' h o m m e q u a n t à son corps dér ive d ' u n an ima l , il faut n o u s m o n t r e r l ' in ter -

media i re . G ibbon ou Gorille, C h i m p a n z é ou P i théco ïde ; m o n t r e z - n o u s u n i n t e r -
média i re , quel qu ' i l so i t . 

LES P R E M I E R S A G R I C U L T E U R S 

G a l e r i e d e P a l é o n t o l o g i e d u M u s é u m . - P a n n e a u d e CORMON. 

Cet ê t re h y p o t h é t i q u e , n o u s l ' avons che rché d a n s t o u s les t e r r a i n s . O n pensa i t 
l 'avoir t r o u v é au Ter t i a i re . N o u s avons exp loré cet te pé r iode s a n s le r e n c o n t r e r . 
Enfin des sque le t t e s o n t été e x h u m é s du Qua t e rna i r e , les s avan t s s ' en s o n t 
empa ré s c o m m e d ' u n e préc ieuse re l ique . La mâcho i re d 'He ide lbe rg date du 

chel léen t rès p r o b a b l e m e n t , et cette 
m a n d i b u l e si l o n g t e m p s a t t e n d u e 
es t celle d ' u n homme. 

N o u s a v o n s vu c o m m e n t les 
découve r t e s success ives opérées à 
tous les é tages d u qua t e rna i r e 
n o u s o n t fou rn i des c rânes qu i 
n ' ava ien t r ien de c o m m u n avec 
ceux du s inge , p u i s q u e leur capa-
cité es t cons idé rab le , supé r i eu re 
en b ien des cas à celles des races 
ac tue l les . 

BISON . 
( P e i n t u r e r e l e v é e à la g r o t t e d e F o n t - d e - G a u m e e n D o r d o g n e . ) KeStait la ques t ion du Squelet te . 

La p reuve , d i t -on , q u e l ' h o m m e 
p réh i s to r ique étai t vois in de l ' an imal , c 'est qu ' i l m a r c h a i t la tê te en avant , les 
j a m b e s l é g è r e m e n t i n f l éch i e s . 

Cet te r a i son n ' e s t pas s é r i euse ; il est bien p r o u v é q u e le s q u e l e t t e se modif ie , 
ainsi q u e n o u s l ' avons fait r e m a r q u e r , su ivan t la c o n f i g u r a t i o n du sol . 

Au C o n g r è s in t e rna t iona l d ' a rchéo log ie p réh i s to r ique de Paris en 1889, M. Ma-
nouvr i e r a d é m o n t r é q u e le fait d 'avoir les j a m b e s p loyées ne déno t e pas néces-
s a i r e m e n t u n e o r ig ine s i m i e n n e . Ce caractère s ' exp l ique t r è s n a t u r e l l e m e n t par 
l ' in f luence de la m a r c h e et de la course sur des t e r r a i n s acc iden tés . Peu à peu o n 
a r r i v e ^ î ^ é c a n ^ e n t à ^ o b t e n i r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Eh b ien , n o u s l ' avons v u , depu i s GRAND BISON 

Cette é p o q u e lo in ta ine l ' h o m m e n ' a ( G r o t t e de F o n t - d e - G a u m e . ) 

pas e s s e n t i e l l e m e n t c h a n g é . . . 
Ces m œ u r s et ces c o u t u m e s de n o s ancê t r e s p r é h i s t o r i q u e s n ' o n t r ien qui doive 

nous é t o n n e r si n o u s s o n g e o n s q u ' a c t u e l l e m e n t b e a u c o u p de p e u p l a d e s s o n t 

res tées d a n s cet état d ' é l é m e n t a i r e civilisation ou son t r e v e n u e s en a m e r e et o n t 

a t te in t u n n iveau de d é g r a d a t i o n que cer ta ins se p la isent à cons idé re r c o m m e celui 

des p r imi t i f s . 



Cette d is t inc t ion , d a n s le t e m p s , d ' âge de la pierre taillée ou polie, d ' âge du 
b ronze et du fer, e s t d o n c p u r e m e n t c o n v e n t i o n n e l l e ; elle ne peu t s ' app l iquer 
qu ' à un g r o u p e p lu s o u m o i n s res t re in t d ' i nd iv idus . Et, de m ê m e q u ' a u j o u r d ' h u i 
le g l o b e t e r r e s t r e ^nous p r é s e n t e ^ , 

les peup le s a s i a t i ques a v a i e n t évolué . j i : 

conna i s sance avancée d e s a r t s et B H ^ ^ B ^ ^ ^ ^ l É i ^ é r 

v o n s u n e foule de d é t a i l s cur ieux B I S 0 N 

su r les hab i t an t s d e s d i f f é r en t e s 
( G r o t t e d e F o n t - d e - G a u m c . ) 

cont rées s e p t e n t r i o n a l e s de l 'Eu-
r o p e ; en l isant ces p a g e s on se croi t t r a n s p o r t é a u x t e m p s reculés de la 
préhis to i re . 

Les F inno i s et les W o g o u l e s on t u n e g r a n d e vénéra t ion p o u r les cave rnes dans 
lesquel les l eurs a n c ê t r e s p laça ien t leurs idoles. Les T c h o u k t s c h e s et les K a m t c h a -
dales vivent e n c o r e a u f o n d des g r o t t e s dont l ' ouve r tu re es t f e rmée par des peaux 
de r e n n e . A la fin d u x v i u e siècle, ils ne conna i s sa ien t pas e n c o r e le mé ta l . T o u s 
leurs i n s t r u m e n t s é t a i e n t en bois ou en pierre . Les f e m m e s t a n n a i e n t les p e a u x en 
les rac lant au m o y e n d e s i lex t r a n c h a n t s . Pour les a s s e m b l e r , elles se se rva ien t , 

c o m m e l ' h o m m e m a g d a l é n i e n , de 
t e n d o n s de q u a d r u p è d e s , d ' o s 
p o i n t u s et d 'a igui l les f ab r iquées 
avec des a rê tes de po i s son . 

Les E s q u i m a u x en son t encore 
là. Leurs h u t t e s ou leurs hab i ta -
t ions c reusées d a n s la ne ige s o n t 
j onchées des déb r i s de leur n o u r -
r i tu re . Ils vivent au mil ieu de la 
pu t ré fac t ion et des res tes d ' an i -

RENNES A F F R O N T É S m a u x s a n s se souc ie r des m i a s m e s 
( G r o t t e d e F o n t - d e - G a u m e . ) qu ' i l s r é p a n d e n t . 

Dans des îles de la m e r glaciale 
vivaient , en 1776, d e s p o p u l a t i o n s encore p lus s a u v a g e s . 

Dans le v o l u m e q u e n o u s a v o n s cité, n o u s l i sons d e s déta i ls i n t é r e s s a n t s sur 
ces insula i res . 

Ils ne conna i s sen t ni le t t res , ni écri ture, ni chronologie . Leurs a rmes , leurs 
meub les s o n t u n e image de l ' en fance du m o n d e : l 'arc et la flèche, le dard et la lance 

le tou t s a n s a r m u r e de fer. C 'es t avec des os et des pierres po in tues qu ' i l s t âchen t de 
les r endre meur t r i è res . 

Leurs hab i ta t ions , qu i s o n t des tanières sou te r ra ines , ressemblent à celles des 
Kamtchada l e s et aussi à celles des Groen l anda i s . Que lques -unes de ces cavernes con-
t i ennen t c inquan t e , cen t , e t m ê m e deux cents pe r sonnes . 

Les E s q u i m a u x et b e a u c o u p d ' a u t r e s peup lades r e s s e m b l e n t a n a t o m i q u e m e n t 
aux h o m m e s de l ' époque d u r e n n e . Les m ê m e s cond i t ions c l ima té r iques on t s ans 
dou te a m e n é , avec les m ê m e s c o u t u m e s et les m ê m e s lu t tes pour l ' exis tence, des 

dégéné re scences a n a l o g u e s . 
C o m m e les h o m m e s m a g d a l é n i e n s , ils on t les m ê m e s out i l s . C o m m e eux ils 

g r a v e n t et s cu lp t en t su r l e u r s i n s t r u m e n t s la m ê m e f o r m e du r e n n e ; c o m m e eux 
ils o n t l ' hab i tude d ' ex t r a i r e la moel le des os qu ' i l s f e n d e n t l o n g i t u d i n a l e m e n t ; 
c o m m e eux, enf in , ils a c c u m u l e n t d a n s leurs tanières des r e s t e s de repas , ce qui 
en fait de véri tables c h a r n i e r s où la p u a n t e u r le d i spu te à la f u m é e . 

Ce r a p p r o c h e m e n t e n t r e les c o u t u m e s de cer ta ins peup le s ac tue l s et celles des 
h o m m e s p réh i s to r iques a condu i t à des découver t e s e x t r ê m e m e n t in t é re s san te s . 

Si l ' é tude des races i n f é r i eu re s , en Aust ra l ie aussi bien q u ' e n A m é r i q u e , ne n o u s 

avait pas révélé leurs c o n c e p t i o n s re l ig ieuses , p e r s o n n e n ' au ra i t pu expl iquer 

pourquo i nos ancê t res cacha i en t si m y s t é r i e u s e m e n t au fond des g r o t t e s les pe in-

t u r e s q u e n o u s avons re levées . 

Chez b o n n o m b r e de p e u p l a d e s , les c lasses d i f f é r en t e s se c ro ient placees sous 

la p ro tec t ion d ' u n an ima l d o n t il faut se m é n a g e r les faveurs . Cet an imal dev ien t 

a lors sacré , e t on l ' h o n o r e d ' u n vér i tab le cul te . 
Les r ep ré sen t a t i ons s e m b l a b l e s de l 'âge d u r e n n e ne p e u v e n t s ' exp l ique r autre-

m e n t et ces p e i n t u r e s n e saura ien t ê t re cons idé rées c o m m e de s imp les déco-
ra t ions o r n e m e n t a l e s . A u t r e f o i s , c o m m e en Aus t ra l ie ac tue l l emen t , les dess ins 
t racés su r les parois des g r o t t e s occupa ien t des e n d r o i t s s t r i c t e m e n t tabous, c es t -
à-dire d é f e n d u s aux f e m m e s , aux enfan t s et aux h o m m e s n o n ini t ies . 

La doc t r ine de M. de Mort i l le t n ' e s t d o n c p lu s s o u t e n a b l e ; l ' h o m m e de cet te 
é p o q u e était re l ig ieux s a n s aucun d o u t e . 

N o u s sav ions dé jà , par les s é p u l t u r e s , q u e n o s ancê t r e s c roya ien t a 1 i m m o r t a -
lité de l ' âme à la vie f u t u r e . N o u s s o m m e s cer ta ins m a i n t e n a n t q u e leur ex i s t ence 
ne se passa i i pas c o m m e celle de la bê te , à m a n g e r , à d o r m i r , à c o m b a t t r e les 
bê te s f auves . Leurs c r o y a n c e s é ta ien t v é c u e s ; elles t ena ien t u n e la rge place dans 
l ' emploi du t e m p s ; el les p é n é t r a i e n t la vie sociale . _ 

A lo r s q u e reste-t-i l d e s a f f i rma t ions d ' u n e science rédui te a u x abo i s . 
A b s o l u m e n t r ien . Les l o n g u e s pér iodes de deux cent ou de t ro is cen t mille a n s 

p e n d a n t lesquel les l ' h o m m e aurai t vécu ne t r o u v e n t de créance q u a u p r è s des 

vu lga r i sa t eu r s s ' i n s p i r a n t d ' idées s u r a n n é e s . . 
L ' h o m m e n 'a c o n n u q u ' u n e pér iode in terg lac ia i re . N o u s voila b ien é lo ignés 

de l ' an t iqui té f abu leuse q u ' o n lui a s s igna i t au siècle d e r n i e r . 



Enf in , auss i loin q u e n o u s r e m o n t i o n s d a n s ce p r o b l è m e de n o t r e o r i g i n e , n o u s 
r e t r o u v o n s l ' h o m m e tel qu ' i l est a u j o u r d ' h u i , tel qu ' i l se ra d e m a i n . 

M ê m e au m o m e n t o ù s o n n e l ' h e u r e de la d é c a d e n c e p o u r les n a t i o n s , ni l ' ense i -
g n e m e n t ni la c o r r u p t i o n ne p e u v e n t r é u s s i r à r e n d r e u n p e u p l e a t h é e . 

P a r t o u t et t o u j o u r s l ' h o m m e a c r u en u n e vie f u t u r e m e i l l e u r e q u e l ' e x i s t e n c e 
de l u t t e s et de m i s è r e s qu ' i l m è n e ic i -bas : v e n u de Dieu, il r e t o u r n e à Dieu . 
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