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J e a n  -  G aspar - S pu r zh eim  naquit le 3 i décembre 
i Longwi, village près de Trêves, sur la Moselle. 
Scs parons cultivaient une ferme de la riclie abbaye de 
Saint-Maximin d e  Trhves ; et c’est dans l’université 
de cette ville qu il reçut son éducation de college. Il 
était destiné a l’église, par ses parons; mais lorsque 
les Français, en 1799, envahirent cette partie de
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l’Allemagne, il alla à Vienne étudier la médecine, cty  

fit connaissance avec Gall. Il se livra avec zèle a l’étude 
de la nouvelle doctrine, et suivit en 1800, pour la 

première fois, un des cours particuliers que Gall faisait 

de temps en temps depuis quatre ans. 11 resta l’élève 

de Gall jusqu’en 1804., époque à laquelle il s’ associa à 
lui comme collaborateur. Après avoir fini ses études 

médicales, il quitta Vienne avec Gall, en i 8o5 , par 

suite d’ un ordre du gouvernement autrichien qui défen
dait tous les cours particuliers, à moins de permission 

expresse. Ils se proposaient de voyager ensemble et de 

poursuivre en commun leurs recherches dans l’anato
mie et la physiologie du système nerveux ; de i8o5 

à 1807 ,ils visitèrent plusieurs des principales villes 
d’Allemagne, de France, de Prusse et de Dancmarcls. 
Celte dernière année, Gall se fixa définitivement, à Paris, 
et, assisté de Spurzheim, il y fit ses premiers cours. 

E n  1806, ils résolurent de communiquer à ITnsliüu 

de France les résultats de leurs recherches ana
tomiques.. .On sait le résultat de ces communications ; 
sous l’influence du premier consul Bonaparte, l’ Institut, 
fit un rapport où l’on cherchait à diminuer le mérite 

des savans étrangers (1). Le mémoire à l’ Institut, de 

Gall et Spurzlicim, avait été présenté le i 4  mai 1808. 
Le rapport de la commission fut, signé par M M . Tenon, 

Sabatier, Portai, Pinel et Cuvier. Bientôt, après h; 
mémoire fut publié, avec des remarques sur le rap

port de Cuvier, sous le titre de : Recherches sur le sys
tème nerveux en général, cl sur celui du cerveau en par
ticulier ; mémoire présenté à l’Institut de France, etc.,

(1) On trouvera , dans le Journal d’Edimbourg, des détails 
particuliers sur les circonstances de ce rapport, (¿Yoie du Trad.)
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parGall et Spurzlicim, in-4 °. ; Paris. 1809. Dans cet oû
vrage, les sections du mémoire sont données séparément, 
ci cliacune est suivie d’une réplique aux objections fai
tes contre clic par les commissaires. En 1810 fut corn-' 
mcncée la publication de V A n a to m ie  et de la  physiolo
gie du sy stème nerveux en g é n é r a l,  e t du cerveau en  
particulier y par Gall et Spurzlieim, ouvrage qui ne fut 
complété qu’en 1819. Les 3 .̂ et 4 e* volumes furent 
publiés apres la séparation de Gall et de Spurzlieim , et 
ne portent que le nom du premier. Cet ouvrage est 
orne d’un bel atlas in-folio contenant cent planches.

En juin i Si 3 , M. Spurzlieim fit une visite a Vienne, 
où il prit les degrés de docteur en médecine; apres 
quoi il se rendit eu Angleterre, où il arriva en mars 
1814- Pendant son séjour dans ce pays, il publia en 
anglais « r/ 7 ie phystagnanw nirai System o f  /Jrs. Gtall 
and Spurzlieim y» in-80.; London, i 8 i 5 . —  O utlines  
ofthephysiognom onic(dSystem j ,  in-12 ; London, 1815 , 
— et Observations on the de range d  m anifestation o f  
ndnd or insanity , in-8°. ; London, 1 8 1 Le premier 
de ces ouvrages ne reçut point un accueil favorable de 
la presse périodique de l ’ Angleterre, et il fut en parti
culier violemment attaqué dans le 49°* n°* de V E d im -  
burgh R e v ie w , par leu le docteur J. Gordon, qui 
lui appliqua, ainsi qu’a la doctrine qu’il expose, les qua
lifications de friperie y  de m iséra blefou rberie ,  de co l
lée lion de pures absurdités ,  sans v é r ité ,  sans co n 
nexion y  sans consistance ;  et de morceau de charlata
nisme achevéy depuis le com m encem ent ju sq u  h la fin .

L’intention de Spurzlieim avait toujours été de visi
ter TÀtliène écossaise ; cet article le confirma dans sa 
résolution. Il se procura une lettre d’introduction 
pour cette ville, mais une seule ; c’était pour l’auteur

16*.
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p résu m é de la  c r it iq u e  su sd ite . I l  lu i  fit u n e v is i t e , et 
o b tin t la  p erm issio n  de d isséq u er u n  cerv ea u  en sa 
p résen ce. L ’ a u teu r lu i-m ê m e  éta it p ro fesseu r d ’ an ato
m ie  , e t la  d issectio n  e u t lie u  dans la  sa lle  des leçon s./ j
Q u e lq u e s  y e u x  fu re n t p lu s  ou  m o in s c la irv o y a n s  que 
d ’ a u tre s , car i ls  v ire n t  o u  p en sèren t q u ’ ils  a v a ien t vu 
les  fib res : u n  seco n d  jo u r  fu t  a rrêté . L a  sa lle  était 
aussi p le in e  q u e p o s s ib le , et une ta b le  in term éd ia ire  
fu t  r é s e r v é e p o u r S p u r z lie im , afin qu’ il  p u t exp o ser suc
cessivem en t a u x  sp ectateu rs l ’ o b jet des rech erch es. Là, 
la  R e v u e  d ’ E d i m b o u r g  d ’ u n e m ain  c l u n  cerv ea u  de 
l ’ a u t r e , i l  op p osa des fa its  a des assertion s. L ’ a u te u r  de 
l ’ a r t ic le  c o n tin u a  à c ro ire  com m e la  R e v u e  d 'E d i m 

b o u r g  , m ais le  p u b lie  c ru t l ’a n a to m iste , et ce  jo u i 
c o n q u it  p rès  d e  c in q  cen ts tém o in s ii la  cro y a n ce  à 3a 
s tru c tu re  fib reu se  d e  la  su b stan ce  b la n c h e  d u  cerveau , 
tau d is q u ’ il  en le v a  u n e g ra n d e  p a rtie  d e  scs adm i ratours 
au  p ro fesseu r an tago n iste .

S o u te n u  ain si p a r  le  s u c c è s , S p u rz lic im  o u v r it  un 
co u rs d ’ a n a to m ie  cl. de p h y s io lo g ie  du  cerv ea u  dans 
scs ra p p o rts  avec  l ’ e sp r it . Il ava it co u tu m e d e  d ire  à 
l ’ E cossais : « V o u s  êtes l e n t , m ais v o u s  êtes su r 5 il
fa u t q u e  je  reste q u e lq u e  tem ps avec  vo u s, p u is  je  vou s 
la isserai le  fr u it  de m es tra v a u x  p o u r q u ’ i l  m ûrisse 
en tre  vo s m a in s .C ’ est ic i un  1 ieu d ’ où  sc rép an d ra  com m e 
d ’ un c e n tr e , la  d o c tr in e  d e là  p h ré n o lo g ie  su r tou te  la 
G ra n d e -B  rctagn e. »

L a  c r it iq u e  d o n t n ou s ven o n s de p a rle r  don n a l ie u ,  
d e  la p a r t  de S p u r z l ic im , à un  o u vrage  in titu lé  : 
E x  a m i n a t io n  o f  lh e  o b je c tio n s  n ia d c in  B r ita in  

a g a in s t  th e  d o c tr in e s  o f  G a l l  a n d  S j m r z h c i n i , ,
E d im b o u r g  , 38 17  ; o u vra g e  dans le q u e l i l  m it  en évi- 
d eu cc l ’ ign o ran çe  c i  la v a in e  p réso m p tio n  des auteurs
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Je la R e v u e .  P en d an t son séjour dans le  'R oyaum e-U ni, 
Sp u rzh eim  fit des cours a L o n d r e s , à B a t l i , a B ris to l, 
à D u b lin  , a C o r k ,  à L iv e rp o o l et a E d im b o u rg . E ta n t  
retourné à L o n d res en 18 17 . il y  fit un n ou veau  cou rs, 
et fu t nom m e associé du co llège  ro yal «les m édecins* J V

(le cet te v ille . Au. m ois de ju illet, de la m enu; an n ée, il  
se rendit a P aris  où il continua ses travau x  ju sq u ’en 
(8;>.r>, faisant, d’ im portantes observation s sur l 1 hom m e 
sain et m a la d e , et con trib u an t largem en t au x p rogrès 
d e là  science de la  n atu re hum aine. A  P a ris , i l  fit d eu x  
cours par au sur l ’ a n a to m ie ,la  p h y sio lo g ie  et la  p a th o 
logie d u  cerveau  et des sens externes. I l  y  p u b lia  aussi 
en 1 8 18, ses O b s e r v a tio n s  su r la  J o lie  ou  su r les d é  r a n 

gent en s d es f o n d i o n s  m o ra le s  e t  in te lle c tu e lle s  d e  

! h o m m e ,  avec d eu x planches , et ses O b s e r v a tio n s  sur  

la phrùuolagK'. ou. la, c o n n a is s a n c e  d e  C h o m m e  m o r a l  

ci in t e lle c t u e l, J  o n d é e  sur les j o n c t i o n s  d u  s y s tè m e  

n ctvcu .v , avec sept, planches ; nuis, en 1820, son ISssat 

ph ilosoplu c/u c sur la  n a tu re  m o ra le  e t  in te lle c tu e lle  d e  

¿’h o m m e  y tous in-8o. ; son ou vrage a n g la is , in titu lé  : 
f rie w  o j  th e e lc m e n la r y  p rin cip le s  o f  é d u c a tio n , f o u n  

(lcd o n  the stu d y  o f  the n a tu re  o j  niait 7  jn - 1 2 ,  p a ru t 
a E d im b o u rg  en 1.821, et fu t réim prim é avec de n o m 
breuses a d d itio n s , in-80., à L o n d re s , eu 1828. U n e  
édition  française p aru t il P a ris , en 1822. E n  1824.7 le  
gouvernem ent français , aussi sage que ce lu i d ’ A u 
triche l ’ ava it é té ,  défendit les cou rs sans p erm ission  
spéciale , e t Spurzhei.ru fu t ob ligé  de se ré d u ire  a des 
conversations p articu lières chez lu i. D égoûté de toutes 
ccs tracasseries, i l  céda, en iBef) , au x  so llic ita tio n s d e  
scs am is de L o n d re s , et visita  de nouveau cette v il le  ; 
il y  fit d eu x  cou rs de 18 leçons sur la p h ré n o lo g ie , en 
m ars et a v ril de cette a n n ée , outre p lu sieu rs dém ons-
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1 rations do dissections d u  cerveau aux h ôp itau x 
do S a in t-T h o m a s et de S a in l-ÏW tb é lc m y , et dans q u el
ques écoles m édicales. A. cette o ccasio n , la  m anière 
d o n t i l  fu t  m entionné par les jo u rn a u x  p é rio d iq u e s, 
p articu lièrem en t par la Jicvu e m e d ic o - c h ir u r g ic a le , 
et par la L a n c c U c  et q u elq u es autres jo u rn a u x  de L o n 
dres, m on tra  qu’ un gran d  changem ent s’ était opéré à 
son égard dans le  p u b lic .

P en d an t son séjour h L o n d re s , i l  p u b lia  des o u v ra 
ges im p o rta n t, P h r e n o lo g y  o r th e  d o c tr in e  o f  th e  

m in d  a n d  o f  the re la tio n s b e tw e e n  its m a n ife s ta tio n s  

a n d  th e b o d y  > avec i 5 g ra v u res; p u is : A  v ie w  o f  

th e p h ilo s o p h ic a l p r in c ip le s  o f  P h r e n o lo g y , tous d eu x 
.in-80., 18 25 .D an sccs  ou vrages, q u i, de m em e que '. 'T h e  

v ie w  y o f  the e le m e n ta r y  p r in c ip le s  o f  e d u c a t io n , 

ne. sont que des éd ition s étendues de q u elq u es-u n s des 
p rin cip au x ch ap itres du. s y-ifem e. p li)  s io g n o m o n  ¿que, , 
brillent, la perspicacité et la p ro fo n d eu r d ’ iu le llig o n ce , 
le  soin et. la  m in u tie  d 'ob servation , ainsi que la p u reté  
du sentim ent m o r a l , q u i d istin gu en t Ions les écrits de 
Spur/.hcim  ; et ils  seront un m o n u m en t, par le  m oyen 
d u q u el la postérité  ju g era , avec connaissance de cause, 
de l'ad m irab le  caractère et, des talons de ce gran d  
p h rén o lo gistc.

S p u rzh e im  ne la rd a  pas à reto u rn er à P aris. L ’ im 
pression q u ’ il ava it p ro d u ite  en A n g le terre  durant, sou 
sé jo u r, ne fit que s’accro ître  après son d é p a rt, et lu i 
v a lu t enfin une n ou velle  in v ita tio n  de retou rn er à 
L o n d re s ; il  s’ v rendit,, et au com m encem ent de , 
i l  fit u n  c o u rs , dans l ’in s tilu i de L on d res, au  m ilie u  
d ’ un n o m b reu x au d ito ire , out rod es cours p a rtic u lie rs , 
le  so ir .

Col te année, il mit au jo u r  deux p u b lication s utiles .
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P fir e n o lo g y  in  c o n n e x i o n  w i t h  t h e s t u d y  o f p h y s i o -  

,m o m o n y , 1ère p a rtie  : C a ra c tè re s  avec 3 4  p la n c h e s , 
in-8u.,  a u q u e l n o u s  avo n s fa it  a llu s io n  a la  p age  109 d e 
ce n u m éro  ; d e  p lu s  : T h e  a n a l o m y  o f  th e  h r a in  w i t h  

a g e n e r a l x  ¿cw  o f t ï i e  n e tv o u s  S y ste m  ; in -8 ° ., a v e c  f i  
p lanches. A p rè s  la  p u b lic a t io n  d e  ces o u v r a g e s , i l  re 
tourna à P a r is ,  m a is  il n’ y  resta pas lo n g -te m p s , ca r  
peu a p r è s , i l  p r it  la  ré s o lu tio n  d e  q u it te r  la  F ra n c e , e t  
de sc fix e r  en  A n g le te rre *  S ’ é ta n t  d o n c  tra n sp o rté  en  
A n g le te r r e , i l  v is ita , v e rs  la  fin  d e  18 26, C a m b r id g e , 
dont l ’u n iv e rs ité  lu i  fit  u n  a c c u e il h o n o r a b le . L e v i c e -  
c lian celier m it  à sa d is p o s itio n  u n e  d es sa lles de c o u rs  
p u b lics , e t  il e u t p o u r  a u d ito ir e ,  p lu s  d e  ce n t p e r s o n 
nes, y  c o m p ris  d es h o m m e s d u  p re m ie r  n o m  e t d e  la  
¡dus g ra n d e  in flu e n c e  d a n s l ’ u n iv e rs ité . I l  fit  p lu s  
d'une fo is  des co u rs  su r la  d ire c t io n  d u  c e rv e a u  d a n s 
.'.m iplii th éâtre  du p ro fe sse u r d ’ an ato m ie.' Il fu t  fê lé  
toutes les fo is  q u ’ il p a ru t au  c o llè g e , et lit l ’ im p ressio n  
!a p lu s fa v o ra b le  sur les p ro fesseu rs  d ’ «anatomie et d e  
m éd ecin e. I l  fit e n su ite  d es c o u rs  a B a lh  e t à B r is t o l ,  
,ivcc u n  p le in  su c c è s ; le s  a d m in is tra te u rs  d e  l ’ in s t itu 
tion l i t t é r a ir e ,  d a n s c h a c u n e  d e  ces v i l l e s ,  a v o u è re n t 
(|iic ja m a is  p ro fe sse u r  n e  le u r  a v a it  a ttire  ta n t d e  
m onde. L ’ intérêt, a u g m e n ta it  a c h a q u e  le ç o n , et en  g é 
n éra l, la  d e rn iè re  é ta it  la  p lu s  su iv ie . E n  a v r il  18 27 , 
il f i la  l ’In s titu t  d e  L o n d r e s  u n  n o u v e a u  c o u rs  q u i fu t  
su ivi p a r  p lu s  d e  700 p e rso n n e s; tan d is  q u ’ i l  r e c e v a it  
chez lu i ,  (« row erStreet, u n e fo is  p a r sem ain e, p o u r  ré 
pondre a u x  q u e stio n s  e t  a u x  o b je c tio n s  c o n c e rn a n t la  
p h ré n o lo g ie . O ans le  c o u rs  de ce tte  a n n é e , il p u b lia  à 
b o n d resu n  p e tit  o u v r a g e  in t itu lé  : O n d in e s  o f P h r e n o -  

io g y  j in d iq u a n t en m êm e tem p s l ’ cxp licaL io n  d es n u 
m éros destèlcs.- A v a n t été in v ité  à ITuli p ar la  S o c i é t é

i' l*
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p o u r  les recherches p h r é n o lo g iq u e s , a fa ire  des cours 
dans cette  v i l le ,  i l  com m ença ses d ém on stration s, le G 
d écem b re  1827. À H u l l ,  il visita  b a te lier  de la  maison 
de re fu ge  p o u r les a lién és, l ’ école  d e  g ra m m a ire , 1« 
p riso n  de la v il le ,  et dans ch acu n  de ces e n d r o its , il 
donna des p reu ves de sou talen t ii p réd ire  le  caractère 
d ’ après l ’ in sp ection  de la tete. S p u n d ie im , après avoir 
reçu  l ’ iiom m age d ’ un d în er de la  part de la  S o c ié té  de 
H u it, se ren d it à E d im b o u r g , en ja n v ie r  18 2 8 , sur 
l ’ in v ita tio n  réitérée des p lirén o lo g istes de cette v ille  , 
et y  fit des cou rs populaires, q u i fu ren t su iv is  par deux 
cents liom m es et fem m es. 11 fit aussi u n  cou rs p a rticu 
lie r  d ’an ato m ie , de p h y sio lo g ie  et de p a th o lo g ie  du 
c e rv e a u , à  q u atre-vin gts m é d e c in s , d o n t les quatre 
c in q u ièm es étaien t é lu d ian s. S o ll ic ité  de n o u v e a u , il 
recom m ença son cou rs p u b lic , et son co u rs  p a rticu lier  
fu t  su iv i p a r so ix a n te -d ix  au d iteu rs. O n p o u vait 
o b server u n e gran d e d ifféren ce  dans la m anière 
d o n t son au d ito ire  l ’écouta dans ses co u rs de 18 17 , 
e t dans ceu x  de 1828. D ans la  p rem ière  occasion  
l ’ a u to rité  de la  R e v u e  d 1 E d im b o u r g  é ta it co lo ssa le , 
et un so u rire  d ’in créd u lité  siégeait fixem ent su r les 
lè v re s  de b eau cou p  de scs auditeurs* Ils  s’atten
d aien t a q u e lq u e  chose d’ extravagan t, e t é ta ien t p lu tô t 
désap p oin tés q u e  satisfaits par la  fo rce  de ses d é
m on stration s et la  so lid ité  de ses argum en s. E n  1828 , 
son a u d ito ire  céd ait fa cilem en t et vo lo n ta irem en t à 
l ’ im p ression  de ses talens ; i l  écoutait, avec l'atten tion  
la  p lu s  p ro fo n d e  et. le  respect le  p lu s sincère-, i l  sentait 
la  p u issan ce de son enseignem ent et de scs lum ières : 
en co n séq u en ce , il  ou vrait son esp rit p o u r re ce v o ir  des 
idées positives, e téta it rich em en t récom pensé. Scs leçons 
eu ren t les effets les p lus h eu reu x  sur les étudians en
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m édecine. L es  d issection s é ta ie n t m in u tieu ses et s o i
gneusem ent d ém o n trées. I l  réu ssit à les désabuser des 
idées fausses q u e le u r  a v a ie n t d o n n ées, ch aq u e année, 
leurs m a ître s , de lu i  e t de ses d o ctr in e s  ; le u r  fo u rn is
sait les m oyen s dé ju g e r  p ar eu x-m êm es d e la  v é rité  , 
aussi b ien  q u e de la d ig n ité  des a tta q u es q u i c o n t i
nuaient à être  lancées de la  c h a ire  su r la  p h ré n o lo g ie  
cl les p h r é n o lo g is le s , et le u r  e n se ig n a it à p o u rsu iv re

' - ■ J

[a science p o u r le u r  p ro p re  sa tisfa ctio n . L e  ‘¿5 ja n v ie r  
la  S o c ié té  p liré n o lo g iq u e , d o n n a  u n  d în e r  a 

S jm rzh eim , dans leq u e l i l  e x p rim a  sa v iv e  sa tisfa ctio n  
des p rogrès in atten d u s q u e sa scien ce  a va it fa its . « L e  
docteur G a ll  e t m oi,, d is a it - i l ,  n ou s avon s so u v e n t 
causé de l'a d m issio n  fu tu re  de nos d o ctr in e s . B ie n  q u e  
nous eussions p le in e  con fian ce dans les  lo is  in v a r ia b le s  
du c ré a te u r , cep en d an t nous n 'a v o n s  jam ais  espéré d e 
les v o ir , d u ra n t n o tre  v ie , aussi g é n é ra le m e n t ad m ises 
qu’ e lle s lc  s o n ta u jo u r d ’liu i.  » Il h o n o ra  une des séances 
de la S o c ié té  d e  sa p ré s e n c e , e t y  d o n n a  fo r t  au  lo n g  
des in stru ctio n s p ratiq u es des p lu s  im p o rta n te s  sur la  
m anière d e  vérifier  le  d é v e lo p p e m e n t des o rgan es i n 
tellectu els, et r é p o n d it  de la m a n ière  la  p lu s  satisfa i
sante a u x  o b je ctio n s  des a n ti-p b ré n o lo g is te s , to u c h a n t 
les sinus front au x . T a n d is  q u  i l  v is ita it  à E d im b o u r g  
l’asile p o u r les a lié n é s , et l ’h ô p ita l des en fan s p a u v re s , 
eu présence d u  d o cte u r l im it e r ,  c h iru rg ie n  d e  r é t a 
blissem ent, de l ’ h o n o rab le  d o c te u r  G . I la ly b u r to n , d u  
docteur C o m b e , e i d e  q u e lq u e s  a u tres  p e rs o n n e s , il 
nota un gran d  n o m b re  de ce u x  dans lesq u els i l  e x is ta it  
une co rresp o n d a n ce  re m a rq u a b le  en tre  le  caractère et 
le d éve lo p p em en t c é ré b ra l. L e  le c te u r  tro u vera  le d é 
tail de cette  v is ite  d an s le  5° v o lu m e  de ce J o u r n a l,
p. ufe*
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S u r  u n e  in v ita tio n  sp é c ia le , S p u rzb eim  Se rendit 

(l’ E d im b o u rg  a G lasco w  où il  fit un cours p u b lic  suivi 
par d e u x  cent, cin qu an te lionnn.es et fem m es, et un 
co u rs p a r tic u lie r , su iv i par so ixan te m édecins p ra ti
cien s et autres in d iv id u s. C e  fut durant, son séjour;!

r k

E d im b o u rg  c l à G la sco w  q u ’ eut lien  sa correspon
dance avec s ir  W ill ia m  lïa m ilto n , sur les sinus fron 
ta u x  et autres sujets liésà^ a  p h rén o lo gie , p u b lié e  dans 
n o tre  5c. v o lu m e. C in q  fo is il défia sir W ill ia m  de se 
tro u v e r avec lu i  en p u b lic  , afin que les arguinen s de 
ch acu n  d ’eu x  fu ssen t ou vertem en t exposés et appréciés ; 
m ais ch aq u e fo is  le  n o b le  b aro n n et d éclin a  cette co n 
troverse. A u ssi b ien  à E d im b o u rg  q u ’ à G la sc o w , 
S p u rzb e im  et sa fem m e q u i l ’avait accom pagné, furent 
reçu s dans les sociétés p a rtic u liè re s , d e  la m an ière la 
p lu s  co rd ia le  (il, la plus prévenante, p arles  personnes du 
p rem ier ran g de, ces v ille s  ; et ils laissèrent, tous <Icun 
u n e im p ression  p ro fo n d e de leu r v a leu r p erson n elle  a 
tous ceu x  qui jo u ir e n t  du p la is ir  de le u r  connaissance. 
E n  18 2 8 , S p u rzb e im  fit. p a ra ître  son SkaLch, o j  ¡.!/<‘ 

n a ît ira i la w  s o f  m a n , 111-12 , ou vrage q u i ,  m algré  lu 
désavan tage d e  sa form e de catéch ism e, et îe vagu e de 
q u e lq u e s  expressions d e là  p ré fa c e , sera hautem ent 
a p p récié  par les esprits éclairés et p h ila n th ro p es.

D e  reto u r à L o n d re s , S p u rzb e im  con tin u a à répan
dre la connaissance de sa science , avec un zèle  in fa ti
gab le . L e  14  m ai 18 2 9 , il lu t  un m ém oire sur le cer
v e a u , d evan t la  S o ciété  R o y a le , qui refusa cependant 
de lu i  d o n n er p la ce  dans les transactions. Il fu t publié 
p a r S p u rz b e im , com m e appendice à son ou vrage  sur 
l ’ an atom ie du cerveau , con jo in tem en t avec quelque"' 
rem arqu es p eu  co u rto ises, mais bien fon d ées, .sur les 
ob servation s de A l. ( h .  oeli sur la nln’ém ilo 'de.



SUR SPURZHEIM. 35
D ans le  co u rs  d e  l ’ année 18 29, i l  fit. des c o u r s  a M a n 

chester, à L ï v e r p o o l , a B o llo n ,  aB ake/w ell, à  D e r b y , à 
^ ottin gh am , a S h e ffie ld , à W a k c f ie ld ,  à L e e d s , e t  d an s 
¿’autres v i l le s  d ’ A n g le te r r e . V e r s  la  fin d e  cette  a n n é e ,
¡] perdit son e x c e lle n te  fem m e à la q u e lle  i l  é ta it  forte* 
nient a tta c lié , e t  dont, lu m o rt lu i  fit u n e  p ro fo n d e  
blessure. C ’est e lle  q u i a v a it e x é c u té  le s  d essin s q u i o r 
nent, ses d e rn iè re s  p u b lic a t io n s , a in si q u e  les  l i t h o g r a 
phies de son  o u v ra g e  sur la  p h y s io g n o m o n ie . P a r s u it e  
de cette p e r te , i l  ne fit pas d e  c o u rs  , r h i v e r  d e  18 2 9  à 
iüao ; m a is  a y a n t été e n g a g e  p a r  la  S o c ié té  p h r é n o lo -  
çrique d e  D u b l in ,  à se re n d re  d an s ce tte  v i l l e , i l  y  a lla  
en a v r i l , et y  fit., à l ’ Institut, de D u b lin ,  u n  c o u rs  q u i 
eut un p le in  su ccès. S u r  la  d e m a n d e  d ’ un g ra n d  n o m 
bre de m é d e c in s , il fit, au ssi u n  c o u rs  d ’ a n a to m ie , d e

t

physiologie et d e  p a th o lo g ie  d u  c e rv e a u , à F E c o le  d ’ a
natomie d e  m é d e cin e  et d e  c h ir u r g ie .

P en d an t son sé jo u r  a D u b lin , l ’ A c a d é m ie  R o y a le  ir 
landaise a jo u t a ,  p a r un acte  q u i F h o n o re  é g a le m e n t 
ainsi q u e  le  d o c te u r  S p u r z h c im , le  n o m  d e  ce  d e r n ie r  
a celui d e  scs m em b res  h o n o ra ire s . E n  i 8 3 i , i l  v is ita  
tic n o u vea u  D u b lin  et y  fit  des c o u rs , a p rè s  q u o i , i l  se 
rendit en  F r a n c e  p o u r  y  passer l ’ été  e t l ’a u to m n e . P e n 
dant l ’h iv e r ,  i l  fit u n  c o u rs  a P a r is  ; et au  c o m m e n c e 
ment d e  j 8 3 a ,  il p u b lia  u n  p e t it  M a n u e l  d e  p h r é n o -  

% }tc, le  d e r n ie r  de scs o u v ra g e s . C ’ est a lo rs  q u ’ ayant, 
reçu de p ressan tes in v ita t io n s  de l ’ A m é r iq u e ,  i l  p r it  
la réso lu tio n  d ’a lle r  ré p a n d re  ses d o c tr in e s  d an s le  
n o u v e a u -m o n d e , p o u r le q u e l i l  s’ e m b a rq u a  au l là v r c ,  
h 't io ju în  i 8 3 a.
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L e ttr e s  é c r ite s  à  M .  C o m b e  su r la  m o r t  d e  S p u rzh cim .

« Boston, lo 15 novembre iSj.».

» C h e r  M o n s ie u r ,

» B ien  q u e  je n’ aie pas l ’h o im o u r de vous connai gv 
p e rso n n e lle m e n t, je  pense q u e le  m o tif  de nui loi g ,, 
ju s tifie  asse/- la  lib e rté  q u e je  prends.

» P eu t-Ê tre  la  tr iste  e t m a lh eu reu se  n o u v e lle  vous 
e s t-e lle  p a rven u e  avan t cette  le t tr e , m ais c’ est avec los 
sontin icns d e  la plus p ro fo n d e  d o u le u r q u e je  vous an
n o n ce  q u e Spur/.heim  n’est p lu s !

» 11 est m o rt dans ce tlc  v i l l e ,  le  io  d u  c o u r a n t, ;i 
on/.e lie u re s  d u  s o ir ,  ap rès une. m alad ie  d ’ envi roi; 
tro is  sem aines. L e  i 'j  sep tem b re , il com m ença im 
co u rs de ph rén ologie, dans celte  v i l le ,  et peu apii-% 
u n  a u tre  co u rs  a l ’ u n iv e rsité  de 1 furvard , a Cam bridge, 
C es co u rs  lu i  p ren aien t s ix  soirées dans la sem aine. 11 
fit. eu o u t r e ,  p en d a n t le  j o u r ,  u n  co u rs d evan t la  la- 
c u ltc  de m é d e c in e , su r  l ’ an ato m ie  du  cerv ea u .

j» A y a n t é té a c c u e illi  d e là  m an ière  la p lu s  favorable, 
i l  tra v a illa  avec un z-è.le ext ra o rd in a ire  à é c la irc ir  ses 

p rin c ip e s . C o m m e  i l  é ta it  p erso n n e lle m e n t ad m iré  par 

nos c o n c ito y e n s , on  ré c la m a it partout, sa présence, 
on  l ’ in v ita it  de to u s cotés. Joignez, à ces continuéis 
e n g a g e in e n s le s  v a ria tio n s  c o n tin u e lle s  d u  c lim a t , uni 
e u re n t u n e  in flu en ce  d é fa v o ra b le  sur sa constitution. 
L e s  ch an gem en s subits l ’ exp osaien t an fro id  ; c l h1 
p assage sans p ré ca u tio n  d ’ un a m p h ith éâ tre  d ia m i 
l ’ a ir  du. s o ir ,  le  d é b ilita . Ces d iffé re n te s  causes pro
d u is ire n t d ’ ab o rd  u n e  lég ère  in d isp o sitio n  q u i , si elle 
a va it été  so ign ée , a u ra it facilem ent, céd é. Begardani
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sa maladie comme moins importante que ses cours, il 
continua ceux-ci pendant plusieurs jours, quand la 
la prudence exigeait qu’ il cessât entièrement tout 
travail? etc.

« N a h u m  C a p e n . »

» N e w - Y o r k ,  iGnovembre 1 83a.

« Monsieur,

» Ayant eu, il y a quelques années, l’iionneur d'en
trer eu correspondance avec vous, etc., etc.

» Spurzheim est mort à Boston, à dix heures du 
soir, le 10 du courant. Il avait fait, comme vous avez 
nu l’apprendre, alternativement des cours a Boston et 
îi Cambridge, devant, un nombreux auditoire. Ses au
diteurs, à Boston, étaient au nombre de trois à six 
cents, suivant l ’état du temps, etc., et de soixante-dix 
;i Cambridge ; sa maladie commença par des frissons et 
continua, bien qu’il persistât à faire ses leçons, jusqu’à 
ce que dans la dernière ou les deux dernières leçons, 
il fut toul-à-fait obscur et confus, et évidemment tra
vaillé par une profonde faiblesse. Aucun de ses amis 
ne put lui persuader de s’arrêter jusqu’au mercredi, 
quinze jours avant sa mort, la fièvre s’étant alors telle
ment accrue, qu’elle le força à se coucher. Il ne vou
lut prendre aucun remède, quelque pressé qu’il fut par 
les médecins qui s’empressaient autour de lui. Il ne 
voulut absolument prendre que des lavemens, objec
tant que la pratique des Anglais et des Américains était 
trop active, et oubliant malheureusement dans quel 
climat il se trouvait. Les symptômes sc succédèrent 
tl’uue manière obscure, mais ils prirent peu à peu la
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forme du synochus avec grande prostration nerveuse : 
puis il alla de mal en pis jusqu’à la fatale catastrophe.

» J’arrivai par hasard à Boston la nuit de sa mort, ; 
n’ayant, pas entendu parler de sa maladie, je ne l’a,* 
pas vu vivant. J’arrivai le lendemain matin, trop tard 
pour le voir vivant, mais à temps pour être témoin des 
Bons sentimens des liabitans de Boston*, il s’était déjà 
formé une réunion pour se charger des funérailles, et 
d’autres choses qui avaient pour but de montrer leur 
respect pour l’ illustre défunt. M. Quincy, président 
du collège , et la plupart des professeurs avec des mé
decins et d’autres savans distingués, étaient présens, ce 
qui donna beaucoup d’autorité à cel te réunion.

tmm*

» On nomma un comité pour 1 autopsie et rembau
mement du corps, afin que ses amis pussentle transpor
ter sur le continent,, s’ils en avaient l’intention; un 
autre comité pour prendre soin de ses effets ; et uu 
troisième pour préparer des funérailles publiques ci, 
autres marques de respect semblables. Conformément 
;i ce plan, le corps fut transporté au collège, et le 
lundi eut lieu l’aut opsie, à laquelle assistèrent un grand 
nombre de médecins. Il existait quelques t races d’auiP- 
mentation de vascularité dans l’arachnoïde et la pic- 
mère, et, une adhérence du colon au péritoine, dans 
la région iliaque droite. Je vous enverrai mes not.es 
sur la nécroscopie par la première occasion , n’ayant, 
que quelques minutes maintenant. On prit des moules 
delátete, du cerveau, etc., et plusieurs arListcs firent, 
des esquisses de la face; une fut prise parM. Audubon, 
l’ornithologiste.

» Les funérailles auront lieu dans une des églises 
de Boston, samedi, et le professeur Folien, compa

triote de Spurzheim, prononcera un discours. Le corps
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sera déposé sous une des voûtes du beau cimetière du 
Mont-Auburn, dans une bière de plomb, et si ses 
amis ne veulent pas l’enlever, on lui érigera un monu
ment a la même place.

» Le docteur Jackson a eu l’obligeance de me promet- 
ire de m’envoyer l ’observation qu’il a l’ intention de 
publier; le discours sera aussi publié. S’ il en est ainsi, 
je tâcherai de y o u s  les procurer avec quelques autres 
particularités, et de vous les faire tenir par la première 
occasion. Je regrette de n’avoir pas a vous transmettre 
une relation plus détaillée, mais le paquebot part a 
l’instant, c’est pourquoi je vous prie d’excuser mon 
griffonnage. Je n’ai pas besoin de vous dire combien 
Spurzbeini eut été utile â notre pays ; il y avait ici un 
vaste cliamp à cultiver et une riche moisson à recueil
lir, et ses opinions auraient, ici gagné beaucoup de ter
rain. Il aurait eu des cours à faire dans toutes les vil
les ; les villages mêmes se préparaient à le demander, 
el le bien qu’il aurait fait aurait été incalculable. C’est 
une grande perte pour la science et plus particulière
ment pour la phrénologie, car il avait des manières 
i[ui lui gagnaient facilement des âmes, ce qui l ’aidait 
beaucoup dans la partie utile de son enseignement. Ici 
a Boston, toutes les personnes qui l’avaient connu 
avaient pour lui ces attacliemcns vifs qu’il excitait 
partout ; sa perte est non seulement un deuil public, 
niais le deuil d’un ami pour chacun. J’espère vous 
donner un détail plus circonstancié par la première 
occasion, et suis avec respect, votre très-humble ser
viteur,

« R o b e r t  M. K i b b i n , m . - d . »

Voici le tableau des mesures de la tête de Spur
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zhcim, pris le 3 mars i8a8? par M. Combe et M. WaU 
ter Tod.

ï , Amativitc.— Plein ou as- 18. Mervcillositc.—Plein ou as
sez large. scz large.

2. Philogéniture. — Large. 19. Idéalité.—Assez large.
3 . Concentration.— Assez pc- 20. Esprit.— Assez large.

tit. 21. Imitation. — Assez large ou
4. Attachement. — Assez lar- large.

ge. 22. Individualité.— Large.
5 . Combativité.— Assez plein. 2 3 . Forme.— Assez large ou
6. Destructivité.—Très large. large.
7. Secrctivité. — Large. 24. Volume. — Large.
8. Acquisivité. — Assez large. 2 5 . Poids.— Plein.
9. Construction. — >id. 26. Couleur. — Assez plein ou

10. Amour-propre.— Large. plein.
11. Amour de l’approbation.— 27. Localité. — Large.

Large. 28. ÎNombre, — Assez plein ou
iu. Circonspection. — Assez plein.

large. 29. Ordre. Assez largo.
13. Bienveillance,—Très large. 5o. Eventualité. — Plein.
14. Vénération.— id. 3 i. Temps.— Large.

id. 32. T on .— Large.
— Assez large. 33. Langage. — Assez large ou
- Assez plein large.

34. Comparaison.—Très large.

i5. Fermeté. — 
i(>. Conscience. 
17. Espérance, 

ou plein.
55. Causalité.

Mesures de l’épine de l’occipital à l’individualité.
—  de la concentration à la comparaison.
—  de l’oreille à l’épine de l’occipital. .
—  —  à l’individualité...................
—  —  à la fermeté........................
—  —  à la bienveillance.
—  de la destructivité à la destructivité.
—  de la sécrétivité à la secrctivité.
—  de la circonspection à la circonspection.
—  de l’idéalité à l’idéalité.......................
—  de la construction à la construction. .

Très large.

Pouces (1'.
. 7 7|8
. 7 2pS
. 4 4]8 
. 5 2j8
. (> I [2
. G
. 6 G|8 
. G 4 pS
• 5 7 l8 
. 5 6y8
. 5 4 L«

(ï) Mesures anglaises. ( N. D. T.)
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Voici quelques détails plus précis sur la mort et 

l’autopsie de Spurzheim , extraits du numéro 36 du 
Journal de Phrénologied’Edimbourg. Le docteur James 
Jackson de Boston (i) dit dans son rapport, après avoir 
parlé du début de la maladie, que lorsqu’il vit Spur- 
zheim , le 3o octobre, en consultation avec le doc
teur Grigg, cinquième jour depuis qu’ il était alité, il 
trouva la langue iout-à-fait sèche , excepté sur les 
bords, et noire, mais sans enduits épais; beaucoup de 
soif, point d’appétit..*. Peau sèche et un peu chaude ; 
point de douleur précise accusée par le malade , mais 
sensations désagréables vers la tête; et de temps en 
temps malaise dans les intestins; insomnie continuelle 
et agitation. « Il avait l’idée que sa maladie avait le 
caractère cholérique , ou qu’ il existait chez lui une 
disposition a cette m aladie, un état d’irritation du 
canal digestif ; mais il n’eut point, de nausées; et le doc
teur Grigg m’affirma qu’il avait eu aucun symptôme 
cholérique, » pag. 184. Plus tard survinrent des sou
bresauts des tendons et du délire. On crut découvrir 
le 8 novembre , de la sensibilité a la pression dans le 
côt é gauche de l’abdomen ; mais il n’en existait plus le 
lendemain. Le docteur Jackson et les autres médecins 
assistans ne reconnurent aucune inflammation à ces 
symptômes ; le premier l’appelle une fièvre continue , 
dans laquelle les symptômes nerveux prédominaient.

« Il n’y  avait point de symptômes de putridité, ni de 
symptômes fortement inflammatoires. Si on l’appelait 
un vrai typhus , beaucoup de personnes s’y trompe
raient; il faudrait plutôt la nommer un synoehus,

(i) Une faut pas confondre le docteur J. Jackson , de Boston, 
avec le professeur Jackson de Philadelphie. (N. D. T. )

T om. II. i 6



*42 NOTICE
quoique ce ne puisse être encore sans encourir d’objec
tion, v pag. 196 (1).

Je ne citerai du rapport du docteur Jackson, sur 
l’autopsie, que le passage suivant : « Il y avait, dans 
quelques endroits, altération de couleur des intestins, 
spécialement dans cette portion logée dans le bassin. 
C’était une altération cadavérique (2). Cependant on lir. 
des ouvertures (3) dans les endroits suspects, ainsi qui; 
dans l’estomac , dans la dernière portion de l’iléon cl 
du cæcum. On n y découvrit aucun changement dans 
la membrane muqueuse de ces parties (4), p;,g* l99- 

» Comme il est rare qu’un malade succombe a une 
fièvre idiopathique, sans trace d’inllammal ion , cet le 
autopsie était intéressante sous le point de vue patho
logique. Elle donna une preuve aussi évidente que 
possible, que la fièvre ne dépend pas de rinllannn;t- 
tion (5), » pag» 199*

P r o c è s - v e r b a l  d e  ï  a u to p s ie  d u  co rp s d u  d o c te u r  S p u r -  

z h e i m ,  f a i t e  le  11 n o v e m b r e  i 8 3 *>. > p a r  le  d o cteu r  

R o b e r t  M .  K i b b in  d e  B e lfa s t .

« Eeu d’émaciation générale.
a Tête. La dure-mère adhérait si fortement, an

(x) Quelle pauvre logomachie, quelle triste ontologie, eu 
présence d’une inflammation si évidente ! 1 (N. 13. T. )

(v.) Quel incroyable parti pris de ne poiut admettre d'inflam
mation l ( N. D, T. )

(3 ) Au lieu d’ouvrir le canal digestif, dans un cas où l’on m* 
trouvait pas d’altération suffisante pour expliquer la mort ! !

(4 ) On verra plus loin que cette m em b r a n e  muqueuse était 
altérée.

(5) Le lecteur va bientôt apprécier la valeur de cette asser
tion.
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j) crâne , qu’on ne pouvait l ’en séparer sans la dé
» cliircr.

» Les vaisseaux delà dure-mère plus injectés de sang 
» qu’a l’ordinaire ; la faulx extraordinairement vascu- 
3» laire. (Suivant la remarque du docteur W arren, on 
>» pouvait appeler cela de l ’inflammation, mais il fau- 
» drait prendre garde ; dans mes notes j ’ai entreligne 
» ces mots : « Je dirais in flam m ée). »

» Dans l’araclmoïdc, opacité qui ne doit pas exister.
3, Pic -mère. Les gros vaisseaux non distendus , 

)) quelques petits distendus-, mais comme la tète avait 
3) été placée plus liant que le corps, le sang en aura pu 
i3 être évacué par la position.

3) Injection ( vascularity) considérable de toute la 
n surface du cerveau ; point de congestion dans le 
i) sinus longitudinal ; crâne épais, ou plutôt dense 
a (tlii(-k).

i) Comme on moula le cerveau, il ne fut pointexa-
j) miné davantage.

» Thorax. Musc1 es de comeur naturelle ; subs
» lance cellulaire assez jaune ; mediastin vasculaire et 
« plus rouge que de coutume', faible adhérence, de 
j> longue date, entre lesplèvrespulm onaire et costale. 
» Dans la plèvre pulmonaire, rien de remarquable ; la 
» substance du poumon, vue a travers la plèvre, parait 
33 plus foncée qu’à l’ordinaire. Hépatisation du bord 
3) inférieur du lobe inférieur et de la partie postérieure 
)) du poumon droit. (Beaucoup de ces altérations peu

vent survenir après la mort,.) Le lobe inférieur du 
3> poumon gauche présente la même accumulation de
» sang.

3) A  la pression, les poumons paraissent sainsj la 
» structure intérieure est. normale dans les parties supé-

j •*
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» rieures ; dans les inferieures, il y a eu suffocation.

» Péricarde sain, contenant une demi-once de séro 
» si té légèrement teinte de sang.

» Cœur présentant plus de substance graisseuse 
» qu’liabiluellement a cet âge. Aorte large; membrane 
» propre saine; valvules de l’aorte indurées a leurs 
» bords , mais non ossifiées ; la tunique de l’artère 
a épaisse, mais non dure; artère innommée, du 
» volume de la carotide , ou delà sousclnvicre.

» Au passage du doigt dans le ventricule droit par 
» l’artère pulmonaire , ce ventricule paraît petit et. 
» con tient du sang plus fluide que de coutume. (Ou 
» pense qu’il en est ainsi dans la fièvre adynamique. ) 
» Point de fluide d’aucun côté de la poitrine.

» On n’ouvrit pas le cœur, voulant le conserver.
» sîbdotnen. —  A la région iliaque droite, exté- 

» rieureinent, la peau et la membrane cellulaire sont. 
» bleuâtres. A l’ intérieur, vis-à-vis cette coloration, 
» il y a une adhérence entre les parois et le grand arc 
» du colon et une partie de l’épiploon. Le colon est 
» entraîne en bas, vers le milieu de la cavité abdomi- 
» nalc, par suite de cette adhérence. On détruit faci- 
« leinent l'adhérence saris altérer la structure des par- 
» lies. L’épiploon contient un peu de graisse transpa- 
« rente ; du coté gauche, aspect violet. Adhérences très 
» étendues et très solides du colon , ainsi que de l’arc 
» du colon et du cæcum ; le colon distendu par des 
ï> gaz ; vaisseaux de la tunique celluleuse du colon 
» très injectés; membrane séreuse de même. (Ceci est 
» anormal.)

si Dans les petits intestins, les vaisseaux de la mem- 
» brane interne paraissent injectés, et montrent cet 
33 aspect d’arborisation qui existe ordinairement, dans
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SUR SPURZIIEIML
f  inflammation de la membrane muqueuse (i). Les 
intestins grêles, de couleur brun foncé, soit par 
suite de la maladie, soit par suite de la position 
[je dirais morbidey ai-je écrit).
)> JL’estomac paraît sain, un peu vasculaire à ses ex
trémités, mais rien qui ne puisse être accidentel. 
Les membranes séreuse et cellulaire saines. Légère 
rougeur de la membrane muqueuse, principalement 
<lc ses villosités. A. l'extrémité droite, même aspect; 
environ un demi-verre de liquide flans Vintérieur ; 
rien d’extraordinaire dans l’estomac.
» A  l’ouverture dhuieportion des intestins grêles, 
où la vascularité était le plus apparente, on voit la 
même apparence. Les veines injectées , soit patholo
giquement , soit, accidentellement. Point d’ulcéra
tion. La surface interne du colon paraissant dans un 
état tout-h-faiL morbide, mais non enflammée ; 
grand changement de couleur, mais point d’injec
tion de la membrane muqueuse correspondante à la

,) sereu se.

>)
»>
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d
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>1
n
A

n Le foie, de forme, de volume, etc., naturel ; 
d’iiiie couleur foncée vers le bord inférieur ; ail
leurs, d’une couleur naturelle. Rate plus volum i
neuse f[ue de coutume, et divisée en deux lobes, 
un antérieur petit, un postérieur plus grand. Vési
cule du fiel modérément distendue par un liquide 
qui n’a point l’ apparence d’ une bile saine, plus 
aqueuse et moins colorée qu’a l’ordinaire. Les intes
tins vides. Le foie sain dans sa substance. Le pan
créas et, les reins sains.
» Je m’informai au docteur Jackson s’il y avait eu

(0  Ua voila tloric enfin reconnue cette inflammation. N. D. T
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» doulcu r li la pression flans les régions où exista il,
« l'altération de couleur, connue s’ il v avait eu. ffleur- 
» Irissure récente. 11 avait mis beaucoup de soin li 
» presser et même a enfoncer les parois de l ’abdomen 
» l’une contre l’autre, et. n’avait jamais détermine de 
« douleur. »

(On voit pourquoi Icdoefcur Jackson et. autres réad
mettaient pas d'inflammation abdominale elie/. Spur 
zlieim, c’est qu’il n’y avait pas de douleur a la pression ; 
comme s’ il n’existait pas des milliers de pblcgmasics 
sans douleur, ainsi que le prouvent, tons les jours, 
les nécroscopies, et comme le démontre en particulier 
celle de l’illustre phrénologiste. Au reste, il est une 
considération qui doit beaucoup diminuer les regrets 
que nous pourrions concevoir de ce que l ’on a mécon
nu la plilegmasie gastro-intestinale qui a enlevé Spur- 
zheim ii la science, c’est qu’«alorsmême qu elle eut été 
reconnue, alors même quun bon plan de traitement 
eut, été connu et. adopté par les médecins qui l’entou
raient., le malade se serait toujours obstinément op
posé a toute médication efficace. Spurzlicim était donc 
malheureusement destiné à une mort, inévitable, dès 
qu’ il est tombé malade. 3V. D. T . )
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JETANT -  A B R IS  NT B IG O N N B T ,

A n c ie n  m aire  d e  M âcon  , anc ien  d é p u té  a u  c o n s e i l  d es  
rinfj-ecoLs el à la c h a m b re  fies nîpi’ét»cufans ;

Par le Docteur BEUN AIGUE LA CORBIÈRE,

Chevalier  de la L é g io n -d ’H o n n e u r  , d é c o r e  de  . l i i i l ie t ,  m e m b r e
d e  p lus ieurs  S o r i é é s  savantes .

a JuMum et. teiiaeem propositi virum non civium ardor 
prara juhentium . non vullus instanlis tiranni mente 
ipiatil snlidà.,.. »

II011A.TUJS , (Jf/ff  n i .

MESS I E C U S

1. Elle est, grande cl. difficile à remplir la tache qui 
m’est imposée ; car je n’ai rien moins qu’à vous ca
ractériser ici 1’ un de ces nobles en fans de Bq, derniers 
débris de cette immortelle phalange d’hommes au 
cœur fier, à l’Ame ardente, à la pensée puissante, qui 
sembla surgir par enchantement, de notre première 
émancipation ’ . . .O u i ,  je le reconnais, il n’appart.e- 
nait pas à ma faible voix de célébrer un tel citoyen !

2. Toutefois, pour peindre Bigonnet, je n’aurai 
point à regretter les charmes de l ’éloquence. Le phré- 
nologiste, dégagé de tout préjugé comme de toute
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passion , observe la nature et rhommc pensant et 
sentant soumis a ses lois , et raconte avec simplicité 
les grands phénomènes de son étonnante organisation : 
il fait de rhistoirc , et non du roman. D’ailleurs, 
(pi aurais-je besoin de vains ornemens pour repro
duire la vertu modeste? Mon pinceau sera celui du 
sentiment, mo:i guide, l’amour de la vérité 5 ce lut 
toujours le sien. Je tâcherai de reproduire sous vos 
yeux le fervent défenseur de la raison et de la justic e, 
le magistrat équitable et vigilant, le législateur sage 
et courageux , l’homme sensible et généreux ; et pour 
cela , Messieurs , je n’aurai quà vous analyser ses 
écrits. Je m’ait achevai surtout au plus important 
d’entre eux pour mou su jet, a sa biographie faite par 
lui-même.

B. Jean-Adrien Bigonnetnaquit â Màcou, le 15 mars 
1^55 , d’un père et d’une mère dignes Tun et l’autre 
île la plus giande estime , et placés dans cet ordre 
moyen de la société d’où l’on peut mieux apercevoir 
ses avantages et ses t ravers , et se garantir des extrê
mes qui eu causent toutes les anxiétés. Elevé succes
sivement chez ses païens par un jeune ecclésiastique 
instruit et bon , et. dans les colleges de Tou mus et de 
JLouis-le-Grand à Paris, il sortit de ce dernier en 177 ï, 
après y avoir lait, quoique bien jeune encore, ses 
cours de philosophie , pour être placé chez un procu
reur au Châtelet, et, selon la marche obligée de ce 
temps-là, suivre les écoles de droit.

Le défaut de méthode, surveillance et surtout de 
toute espèce d’énergie et d’émulation , laissait alors , 
dans ces diverses situations, la jeunesse à-peu-près 

livrée à elle même; on y voyait, toutefois, se dïslîia- 
guer quelques sujets privilégiés, pour qui l’étude est
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un besoin et chez lesquels la raison ilevance les an
nées. Bîgonnet ne fut pas de ce nombre : il désirait 
cependant acquérir des connaissances , et saisissait 
même assez rapidement, les objets dont il s’occupait ; 
mais c’était toujours avec une sorte d’ inquiétude et 
d’avidité qui lui Faisait en changer sans se reposer sur 
aucun. Il en fut de même dans les arts d’agrément, 
auxquels la libéralité de ses pa rens lui permettait de se 
livrer tout à son aise ; de telle sorte qu’avec des dispo
sitions généralement assez heureuses, il ne lui resta 
de cette première éducation rien de solide ni de com
plet en aucun genre.

5. Lorsqu’en 1771 on établit, à Brest, Toulon et. 
ftochefort, de nouvelles écoles de marine, sous le nom 
d 'élèv es d é p o r t., Bigonnel quitta son procureur et son 
étude, pour lesquels il se sentait peu dégoût, fut 
admis dans celle de Toulon en qualité fl aspirant, et 
son caractère ayant acquis plus de stabilité dans ccttc 
nouvelle carrière , il p u t, à l ’aide des recommanda
tions puissantes qui la lui avaient ouverte, et de toutes 
les facilités désirables , parcourir en un an les détails 
les plus import,ans du service, aidé en cela par le 
commissaire-général, M. Lanthicu de Villeblanche, 
qui lui portait, le plus obligeant intérêt, et sous les 
yeux duquel il rédigea des rapports qui obtinrent son 
approbation et valurent, à notre élève de favorables 
annotations dans les bureaux du ministère, Bigonnet, 
doublement heureux alors de l’estime de ses chefs, de 
1 amitié de ses camarades, et d’un autre tendre senti
ment dont nous parlerons ailleurs , se livrait aux plus 
ci a nies espérances j et tout s’accordait, pour lui présa
ger l’avenir le plus favorable, lorsque, devenu malade 
par le chagrin qu’ il ressentit, de la suppression des
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«coles de m arin e , après deux années seulem cul d ’exis
tence, il fut ram ené dans son pays natal.

6. Revenu à Maçon » son père, à qui une probité 
parfaite et ses longs services rendus dans la ferme gé
nérale avaient procuré l’avantage de rem plir h-la-fois 
divers em plois im portans dans les dom aines, auxquels 
il réunissait encore, les fonctions de subdélégué de l’in
tendance de Bourgogne, lui proposa de s'attacher à 
ses travaux. Bigonnct ne put se rendre h ce parti de 
raison ... 11 sollicita plus volontiers, et il ob tin t dr 
son p è re , la perm ission de re tourner a Paris, dans la 
vue de se rattacher h quelque autre service dans la 
m arine. Mais c’est ici le lieu de le d ire  : un au tre  in 
térêt p lus puissant encore l’avait, rappelé dans la capi
ta le ; il devait se rapprocher d ’une aim able personne 
qui lu i avait in sp iré , dès sa plus tendre jeunesse, la 
passion la plus vive et. le désir de la m é rite r , en so 
p ro c u ra n t, h force de /.èlc et, de bonne condu ite , mi 
é tat dans la m arine, h laquelle sa fam ille était, attacher 
par des emplois civils e t m ilitaires les plus distingués; 
mais le grand nom bre de postulans , augm enté encore 
par la suppression qui venait d’avoir lieu , força Bi- 
gounet à se désister. Il lui fallut doue, renoncer h tout 
espoir de ce coté , et voir s’écouler en un instan t tous 
les rêves de bonheur q u ’il avait fondés sur eet hono
rable établissem ent. T outefois, son père lu i ayant 
cédé Tune de ses places, celle d ’entreposeur des tabacs, 
il parv in t enfin a obtenir l’objet de tous ses désirs , et 
transporta  à M âcon la double exisLence qu ’il venait 
d ’a cq u é rir , au m ilieu de sa fam ille comblée de la voir 
fixée d ’une m anière aussi flatteuse.

n . C’est dans cet é ta t, cruellem ent traversé par la 
perle  de son épouse, perte qu’il ne put sc décider rt
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réparer que treize ans après, par un second mariage 
contracté sous des auspices non moins favorables, que 
Bigonnet devait espérer des jours paisibles. Mais 
l’anxiété générale se faisait déjà senlir , 89 approchait, 
et la révolution éclata.

8. L’attention (pie Bigonnet avait constamment mise 
ii observer les événemens depuis 177 1 , l ’aida beaucoup 
¡1 se rendre raison de l'étal des choses ; le temps qu’il 
avait passé, soit à l ’a ris, soil a Versailles, soit enfin a 
Toulon, l’avait mis ii meme de connaître et d’apprécier 
avec justesse certaines circonstances qui échappaient a 
l'attention du public ; de prendre une idée de l’admi
nistration générale de la marine et des vices qu’on lui 
reprochait avec trop de fondement, de suivre la gra
dation du mécontentement qu’occasionnaient depuis 
long-temps le désordre des finances, la faiblesse du 
pouvoir, les abus de la faveur et surtout les intri
gues jalouses de l’étranger.

9. Toutes ces causes d’ébranlement, devaient avoir 
leurs effets, eL peu de temps suffit pour les porter à 
l'extrême; celle rapidité, cette violence, affligeaient 
Bigonnet ; mais elles 11e l’étonnaiciit point. Il 11e criait 
point a la réforme qui lui imposait des sacrifices per
sonnels, mais il s’y résignait., comme la raison veut 
(pi’on sc soumette à une nécessité dont la justice est 
évidente ; et. lorsque la Convention eut exprimé le 
voeu si général et, si bien fondé de rétablir la nation 
dans scs droits, il se livra a cet élan avec une résolu
tion d’autant plus forte, qu’elle était fondée sur un 
sentiment, profondément gravé dans son àme, d’a
mour de l’humanité, et par le désir d’en voir amé
liorer le sort.

io. Telle fut la base de ju politique et de la con-
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(luite de Jiigonnet. Il se lint néanmoins éloigné des 
sociétés populaires qui s’élevaient de toutes parts et 
où sa livrée financière eût été mal accueillie ; mais il 
conserva sa sociéLé et ses habitudes ordinaires, s’v 
exprimant toujours avec franchise et liberté, y pro
nostiquant sans cesse les malheurs au-devant desquels 
on semblait s’élancer avec l'aveuglement du délire.

i i .  Ce ne fut quen pi que la réunion des négo- 
gociaus de Maçon avant élé ordonnée pour la forma 
tion d’uu tribunal de commerce, Bigonnet. fut porté , 
presqu h l’unanimité, à la présidence de ce tribunal. 
Peu après, les assemblées primaires qui eurent lieu le 
nommèrent membre du conseil-général de la com
mune, et. ¡1 dut faire alors sa première entrée à la so
ciété populaire, où se réunissaient assidûment t ous 
les fonctionnaires et la plupart des principaux ci
toyens de la ville. C’est à cet. instant que la vie politi
que de Bigonncl a commencé. En 1793, pendant qu’il 
était absent de sa ville (particnlarilédigne de remarque, 
qui se répéta lors des élections ultérieures qui le por
tèrent aux diverses législatures'), il fut élu maire de 
Maçon. En cette qualité, il ÎU partie du comité de 
surveillance de son département, et trois fois, pen
dant les terribles oscillations de notre tourmente ré
volutionnaire , 11e pouvant plus lutter avec fruit 
contre le fougueux Javogues et son armée révolution
naire , ni contre le licencieux Boissel, propagateur 
d’une réaction sanguinaire, il fut obligé de déposer 
ses pouvoirs, et enfin de fuir les poignards du pro
consul Letelliai'y protégé par ceux-la meme qui avaient 

été désignés pour l’immoler , et se réfugiant à l’armée 
de Sa mbre-ot,-Meuse, où la prévoyante amitié de
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Roberjot l ’avait appelé dès qu’il eut soupçonné le 
danger qu’il courait.

12. Réintégré après le i 3 vendémiaire, il redonna a 
son administration le même cours de justice et de bien
veillance pour tous j et, par suite de ses généreux ser
vices, Bigonnet fut deux fois porté aux assemblées 
législatives, où, toujours fidèle a son poste comme a 
son mandat, attaquant les erreurs ou les préjugés 
partout où il les rencontrait, signalant a la reconnais
sance du pays toutes les actions généreuses qu’ il pou
vait découvrir, provoquant tou tes les réformes et indi
quant tous les progrès possibles, il remplit ses devoirs 
avec la même constance et le même dévoument, et 
ajouta chaque jour un trait nouveau à sou caractère , 
déjà si brillant de justice et, de noble indépendance : 
cest. ainsi que, frappé et effrayé tout-à-la-fois de 
l’immoralité ou de l’incapacité du pouvoir exécutif et 
des dangers qui menaçaient la république, il prit la 
parole au 20 fructidor an V II , et, dans un discours 
remarquable d’énergie, de lucidité et de généreuse 
indignation, il rechercha et démontra la cause de tous 
les malheurs du pays : la réaction!...

13. C’était dans les mêmes sentimens q u e, abor
dant, de nouveau la tribune, le 17 frimaire de la même 
année , Bigonnet commença son fameux discours sur 
ta perfidie des roisf dont la coalition devenait fla
geante par l’agression subite des cabinets de Naples

de Sardaigne ; discours q u e, par une insigne viola* 
don. des droits de la tribune, il ne put continuer : 
« Cito yens representans, disait-il d’une voix sombre 
J) et altérée, il est donc vrai que, malgré la générosité 
» et la modération qui ont suivi les étonnans succès 
“ de nos phalanges citoyennes, les implacables enne»
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» mis de nos libertés nous forcent à reprendre des ar
» mes que nous ne consentîmes a déposer que pour 
» traiter de la paix , qu’elles pouvaient commander. » 
Et après avoir démontré la nécessité, à l’approche du 
danger, de reprendre une attitude menaçante, de 
régénérer notre diplomatie, et de réveiller le cou ram* 
abattu, il continue en ces termes : « Le temps d« 
» moyens employés pour retenir les peuples par ]a 
» crainte est passé ; il faut désormais les exciter à L, 
» vertu par les puissans mobiles (le l'intérêt, et de in 
a gloire... ; » et conclut par un exposé pliilosopliiqu, 
d’un C o d e  d u  m é rite  e t  des récom p en ses ; proposilioi! 
généreuse qu’il s’appliqua à développer avec un rare 
talent et une grande chaleur de conviction, dans h 
séance du 29 ventôse suivant, et qui fut adoptée sau, 
réclamation.

i 4» Mais le îB brumaire approchait..... L’histoire»
consacré la vertueuse indignation de Bigonnet, it 
celte altérante apostrophe qu’il adressa au généra! 
Bonaparte envahissant la représentation nationale 
la tête de ses grenadiers : ses sentimens, sa conduite 
en cette journée, il les a dignement expliqués ui 
1819, lorsqu’il crut devoir protester, dans son co///1- 
d  é ta t  du  18 b ru m a ire  y  cont re la doctrine entièrement 
subversive de tout ordre politique fondé sur um 
présentation nationale, mise en avant par \1. de «

1 t e.

a,'
maurin, à l’occasion de la pétition du capitaine Pou- 
rée.

i 5. Quelques années auparavant, en i 8 i 5 ,  Bigon- 
net, publiait un autre écril que nous serions coupable 
de ne pas mentionner ic i, car, mieux que tout, auï.U’j 
il peint la pureté de ses intentions et la générosité de 
son caractère : c’est la  R e s ta u r a tio n  de, la  tibvrU
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profession de f o i  d ’un républicain sur le retour de N a 
poléon ; o u v r a g e  d an s l e q u e l , sa ch a n t o u b lie r  ses d o c 
trines o u  le u r  fa ire  v io le n c e  q u a n d  i l  s’ a g it  des g ra n d s  
intérêts de la  p a tr ie  m e n a c é e , i l  p la id e  a v e c  c h a le u r  
pour ce m êm e B o n a p a rte , q u ’a u tr e fo îs  i l  c o m b a tta it  
à o u tr a n c e , p a rce  q u ’ i l  a r e c o n n u , a u  3 i m a r s ,  les  
ressorts d e  l ’ in tr ig u e  et de la  p e rfid ie  c o n tr e -r é v o lu 
tion n aire , e t q u ’ il reg a rd e  d é so rm a is  N a p o lé o n  co m m e  
le seul m o y e n  de so u stra ire  sou p a y s  a u x  m a lh e u rs  
d’une n o u v e lle  in v a sio n  et a la  h o n te  d e  c e u x  q u i n ’a - 
voient pas ro u g i d e  se d é c la re r  le s  m a îtres  a b so lu s  d e  
la F r a n c e .. . ,  à la  tête d e  q u a tre  c e n t m ille  é tra n g e rs .

iCi. E n fin , en 1 8 2 1 , B ig o n n et, en q u i le  p ro g rè s  des 
années n’ a v a it  n i re fro id i le  c œ u r  n i a f fa ib li  
l’am our de la  l ib e r t é ,  p u b lia it., sous le  t itre  d e  : Na- 
polco/i Bonaparte considéré sous le rapport de son 
influence sur la révolution, u n e  b r o c h u r e ,  esp èce  d e  
com plém ent à son 18 Brumaire, é g a le m e n t re m a r
quable p a r  la  v ig u e u r  et la fra îc h e u r  d u  s t y l e ,  l ’ im 
p artia lité , le  c o u ra g e  et. la  sa g a c ité  d e  sou  a u te u r .

17 . M a is  v o u s  d ir a i- je ,  M e s s ie u r s , la  p é n ib le  
anxiété d e  B ig o n n e t p e n d a n t les tr istes  an n ées d e  la  
prétendue restauration, ses n o b le s  e ffo r ts  p o u r e n  lià te r  
le term e, la  jo ie  si p u re  q u ’ il  go û ta  lo rs  de n os im m o r 
telles jo u rn ées d e  1 8 3 o, ses e n tre tie n s  si p le in s  d ’ in té r ê t , 
de ch a leu r e t  de c o n v ic tio n , su r les  ré su lta ts  im m e n se s  
qu’ il en c o n s id é ra it  co m m e  la  c o n sé q u e n c e  n é c e ssa ire  
pour la  p a tr ie  et p o u r  l 'h u m a n ité , e t  le  c h a g r in  q u e ,  
tt'op lo t h é las  ! il ressen tit en  v o y a n t s’ é v a n o u ir  ses rêves 
gén éreu x , p a r la  d é su n io n  d ’h o m m e s  si lo n g -te m p s  
confondus d an s un  m êm e e s p r it  et dans u n e m ê m e  
tendance de p ro g re ss io n  ? . . .  N o n ,  M e s s ie u rs , j e  n’ a u -  
''ins ni le  te m p s n i le s  m o y e n s de le  fa ire  c o n v e n a b le -
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ment, et je me hâte d’arriver au dernier trait, qui 
seul résume tous les autres, et suffirait à nies veux 
pour caractériser le grand citoyen que j ’avais à coeur 
de vous faire connaître : écoulez la dernière volonté,
de Bigonnet, écrite par lui-même quelque temps avant, 
la cruelle maladie qui nous l a enlevé : « Je recom- 
» mande expressément qu après mon décès, les restes 
a de ma fragile existence soient rendus h la terre, sans 
n exposition ni présentation quelconques , et aux 
» moindres frais possibles ; je réclame, en outre, 1ns 
» honneurs de la fosse commune , et je désire que U 
» produit de ces sages économies soit employé à sou
» lager un instant la misère de quelques-uns de mes 
» semblables. »

18. Maintenant, Messieurs, si, abandonnant le rôle 
d’historien , j ’arrive à celui de notre spécialité ; si 

je scrute la tête de Bigonncl, je vois avec une incroya
ble satisfaction la phrénologie confirmer les faits que je 
viens de vous exposer : Vorganisation proclamer lu 
loi de la nécessité (i)... En effet, Bigonnet est moit 
à soixante-dix-sept ans accomplis. (Il était d’une taille 
élevée ( un mètre quatre-vingt-quatre centimètres , 
svelte j son corps était, assez grêle, et sa constitution 
offrait un type du tempérament névroso-sanguin ; le 
tissu cellulaire et tous les interstices organiques con
tenaient très peu dégraissé, et sa peau était, d’une fi
nesse remarquable. Sa démarche, grave et mesurée,

(i) Dans l'intérêt, de la vérité s et pour donner aux détails ana
tomiques qui vont suivre une importance méritée, je m'empresse 
de déclarer qu’ils sont dus, eu grande partie, aux recherches 
éclairées et consciencieuses de notre laborieux collègue , M. Dn- 
inoustier.

%
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était pleine de dignité, et sa physionomie, extrême
ment mobile, exprimait tout-à-la-fois la noblesse, le 
bienveillance et la finesse a un très haut degré. Sa mise 
était simple, mais toujours propre et de fort bon 
goût.. Ses yeux, extraordinairement saillans, présen
taient au-dessous de la paupière inferieure, cette sorte 
de bourrelet, cette apparence d’infiltration signalée 
par Gall comme le caractère extérieur d’ un grand 
développement de l’organe du langage. En voyant Bi- 
gonnet, on était tout d’abord frappé de la grande dis
proportion qui existait entre sa face et son crâne, long
temps ombrage par une épaisse chevelure.

Exam en du crâne $ mesures prises sur les tégumens. 
La circonférence prise dans le sens transversal, c’est-à- 
dirc en passant sur les deux temporaux, est de cin
quante-cinq centimètres ; la circonférence verticale, 
c’est-à-dire de la bosse nasale à la crête occipitale, de 
t rente-deux centimètres; le diamètre antero -postérieur, 
ou occipito-frontal, de dix-neuf centimètres ; et le 
transverre, ou bi-temporal, de. seize centimètres.

Autopsie. Les tégumens étaient très minces *, la scie 
pénétra avec une égale résistance, et nous fûmes tout 
étonnés de l’uniformité et du peu d’épaisseur des pa
rois, ainsi que de la régularité de leurs tables , entre 
lesquelles on aperçoit à peine le diploé, et de l ’ incli
naison extraordinaire des voûtes orbitaires qui for
ment, avec l’ axe horizontal de l ’orbite, un angle de 4-0 
degrés. La section ayant passé immédiatement au-des
sus de la bosse nasale pour se prolonger jusqu’à la 
protubérance occipitale externe, il est à remarquer que 
les sinus frontaux ne furent pas ouverts, et que, dans 
ect endroit, les deux tables des frontaux n’ offrent que 
dix millimètres d’écartemcnt. La voûte, considérée à

T o m e  II. * 8
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l’extérieur, ne présente rien d'extraordinaire, si ce 
n’est l’excessive ténuité des parois des portions squanf. 
meuses du temporal, et surtout des voûtes orbitaires, 
où elles ont tout au plus l’épaisseur d’une feuille de 
papier à écrire. E x t é r i e u r e m e n t , les diamètres du 
crâne présentent *. l’occipito-frontaî, dix-sept centi
mètres six millimètres } le bi-lcmporal, quinze cen
timètres, et le vertical, treize centimètres. In térieu re

m e n t ,  le premier de ces diamètres présente, sur les 
cotés des crêtes coronale et occipitale, dix-sept centi
mètres *, le second, quatorze centimètres huit milli
mètres, et le troisième, douze centimètres. M én in g és:  

elles ne présentent rien de remarquable, si ce n’est que 
leurs vaisseaux, évidemment plus développés à la lace 
supérieure du cerveau qu’à sa face intérieure, sont, 
les artères, petites, peu flcxucuscs, tandis que leurs 
veines satellites le sont beaucoup et sont gorgées de 
sang. Dans les parties qui leur correspondent, il ne 
reste que la table externe du crâne, qui est mince d  

translucide. E e  c e r v e a u ,  extrait de la boîte os
seuse, paraît avoir un volume plus grand que ne 
l’indique l’étendue de la cavité qui le contenait. 
Le bulbe rachidien est allongé ; les pyramides ante
rieures et les corps olivaires sont très appareils *, le mc- 
socépbale est d’un petit volume, mais son diamètre 
antero-postérieur est de deux centimètres neuf mi.'li- 
mèlres. Les pédoncules postérieurs sont maigres d 
proportionnés au volume du cervelet, qui est moyeu 
et d’une consistance moindre que celle du cerveau- 
Les pédoncules antérieurs sont longs et courts, les 
hémisphères égaux et symétriques. Les lobes anté
rieurs, comparés aux postérieurs et aux moyens, 01H 
un volume proportionnel plus considérable que ne le
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présente le commun des vieillards ; les lobes moyens 
ont aussi conservé un assez beau développement. Les 
circonvolutions delà face supérieure des hémisphères 
n’ont pas toutes un volume relatif ordinaire ; elles 
sont en général distinctes, bien symétriques, simple ,̂ 
et peu flexueuses ; leurs anfractuosités sont profondes 
et régulières. Les circonvolutions de la face inférieure 
du cerveau, et surtout celles des lobes antérieurs, 
sont aussi très distinctes, bien dessinées, et n’ont pas 
subi l’atropliie qu’elles présentent ordinairement dans 
l'Age avancé ; celles des lobes moyens sont également 
très prononcées \ celles enfin des lobes postérieurs 
sont serrées, petites et ondulées. T exture du caveau  : 
la couche corticale est peu colorée ; son épaisseur est 
à-peu-près, inférieurement, de deuxlignessurt.oul.es 
les circonvolutions', sa consistance est plus grande 
qu’elle ne l’est ordinairement, à cet âge. La substance 
1)1 an clic est aussi très dense , élastique, et cédant d if

i iicilcmcnt aux efforts de dilacération. Le poids total 
du cerveau est de onze cent trente-cinq grammes (en
viron 2 liv. 5 onces).... La qualité et la quantité delà 
masse cérébrale font donc présumer une grande acti
vité dans les fonctions diverses, et. particulièrement 
dans les penchans et les sentimens. E t s i , descendant 
dans les détails, nous analysons une à une, et dans 
l’ordre adopté par M . Spurzlieim ( i ) ,  ces fonctions 
spéciales, ou plutôt les organes qui leur correspon-

(i) llien que cette classification ne soit pas encore générale
ment adoptée , et que quelques-unes de ces appellations , d’ail
leurs peu françaises, soient memes contestées par quelques phré- 
Uülogîstcs, nous ne les adopterons pas moins comme ce qui 
existe aujourd’hui, à notre avis , de plus complet et de plus phi
losophique.

18 ..
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d e n t ,  en tenant compte et de leur  exercice propre et 

de  leur  influence m u tu e l le . . . ,  alors l 'évidence succède 
à la présomption.

A m o u r de la vie  (Instinct  de conservation).

19. Cette faculté, pressentie p a rS p u rzh e im , et dont 
Je siège a été fixé au niveau de la partie postérieure 
supérieure de l ’oreille) , d’ après de nombreuses 
observations, par M . D u m o n t ie r ,  si on la com
pare à celle de la destruction et des principales for

ces de cette rég io n ,  est évidem m ent moins dévelop
pée qu ’ e l le s ;  m a is ,  absolument p a r la n t , ce dévelop
pem ent est assez considérable. Aussi,  bien que Rigon- 
n c t , sous l ’ influence d’une vive exa lta t io n , a it ,  dans 
maintes circonstances de sa vie p o lit iq u e ,  fait preuve 
d’ un, entier m épris pour l 'existence, il ne s’ entourait 
pas m o in s ,  surtout dans sa vieillesse (car  cel instinct, 
qui semble vivre  le prem ier et m o u rir  le  dernier,  cl se 
soustraire aux lois qui president à l ’organisation dans 
le reste de l’ économie, grandit avec l ’ â g e ) , de tous 1rs 

soins que la sagesse peut, autoriser pour la conservation 

de ses jours. ( 9 , 1 0 ,  1 1 ,  1 :i et )

A lim en tivitê  (Instinct, qui préside à l ’alimentation;.

19. Cet organe csL bien développé. A u s s i ,  Rigon- 
net., quoique loin d’être un gou rm an d , aimait un bon 
dîner : on eut p u  dire qu’il appartenait aux gastro

nomes de l ’école de Rrillat-Savarin.

A m a tivitè  (Instinct, de la génération, de la propaga

tion de i ’espècc, G a l l ) .

'i 0. Celui-ci,  que G all ,  avec presque fous les pbréno“
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l o g é e s ,  affecte a la reproduction de l ’ espèce, est p lu s  

fort encore que le précédent. E n  effet,  B ig o n n e t  

avait, co m m e  il  le disait lu i-m ê m e , u n e  v iv e  attraction  

pour la  société des fem m es, auprès desquelles son es

prit, son am abilité et son extrêm e b o n  ton lu i  avaient  

d’aillcurs ménagé de n o m b reu x succès. (N o s.  6 et 7 . )

P h iio g a n U u re  ( A m o u r  d e l à  p r o g é n itu r e , G a l l . ■N)

ü i . Ici encore on observe un beau développem ent. C e  

qui faisait qu e B igon n et aimait beau coup les enfans  

et prenait plaisir a les caresser. I l  pensait à ses petits-  

fils ju squ’ il scs derniers momens : « M a  b o n n e a m ie ,  » 

disait-il à sa fe m m e , la veille  de sa m o r t ,  « il se pas-  

» sera bientôt ici q u elq u e chose d’extraord inaire...  

» q u ’on écarte E u g è n e  \ q u ’on le  m ène à la cam p agn e \ 

» f l  faut éviter de frapper trop v iv e m e n t ,  su rto u t par  

» de tristes im ages, l ’ im agination des enfans. »

H a b it a  Limité (Instinct d u  séjo u r, Spurzlieim ). '*

C e t  organe, d o n t le d é velo p p em en t est rem ar

quable, ai<lé q u ’ il était chez B ig o n n e t de c e u x  de la  

ju s tic e , de l ’a jfe c t io ii iv it é , e t c . , a sans d o u te  jo u é  un  

grand rôle dans sa vie  politiqu e. L e  bonlieur et la  

gloire de son pays furent toujours l ’ objet de ses voeux  

les plu s cliers. D an s ses a c t io n s , dans ses d isco u rs,  ce  

sentiment se reproduisait sans cesse. « P o u r  célébrer  

» les victoires de la  R é p u b liq u e ,  » s’ écriait-il à la  

tribune n atio n ale,  au 1 1  fru ctid o r an V I I ,  « il  fa l lu t  

» de la sensibilité , de l ’im agination et les talens de  

* l ’ o ra te u r;  pourjen recueillir les fruits,  il  e û t  suffit
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» d’être juste et sage ■, mais pour peindre les désastres 

» présens et les périls qui mnuncent la patrie, il ne 

» faut que Vaimer ardemment, comme il suffit puni 

* la sauver de le vouloir irauebe.meut et avec cuu* 

» rage. » ('JN««. 9 ,  10, i i ,  12 et L L )

/Îffectionnivité ( A t l a e l i e m e n t ,  A m i t i é ,  G a l l .  )

:LL C o m m e  je le  d isais  l o u l - à - r i i o u r c , l 'a f fe c t io n n e  

v i t e  était, puissante  citez, IbgomnM ; e t  ceUe, vé r ité  res

q u i  l u i  se rt  d e  m o y e n  d ’ a c t io n .  O u i ,  scs n o m b re u x  

a m i s ,  e t  i l  en c o m p t e  p lu s  d ’ un p arm i n o u s ,  M e s 

s i e u r s ,  l ’ atteste rai ont. ic i  a v e c  é m o t io n  et. r e c o n n a is 

sance; ! c a r  P i g o n n e l  éta it  am i n o n  m o in s  s u r  q u e  con s

ta n t  et d é v o u é ,  l i s  v o u s  d ir a ie n t  aussi ,  q u Y m in e m in e n i  

a f f e c t u e u x ,  a t t e n t i f  e t  p r é v e n a n t , il fa isait  les charm es 

d e  la  s o c ié té  c o m m e  de la v ie  p r iv é e .  A u s s i ,  n o u s  ap- 

prond-il  l u i - m ê m e  q u e ,  b ien  q u ’ il (Vil. ext re n ie m e n t  at

ta ch é  ;t sa p r e m iè r e  f e m m e ,  il t in t ,  a p rè s  q u e lq u e s  

an n ées  d e  v e u v a g e ,  s’ e n g a g e r  dans les l ie n s  d’ un n o u 

v e a u  m a r ia g e .  ( N o s .  fj e t  ~ .)

Combativité {C o u r a g e ,  Instinct, de la d éfen se  de  soi

m ê m e  et  de la p ro p r ié té ,  G a l l .

■ *. '[. C o m m e  p re sq u e  tou s  c e u x  de  cette ré g io n ,  cet. o r 

g a n e  e n c o r e  est c o n s id é r a b le .  La v ie  p u b l iq u e  de  lligou- 

n e t  atteste  f r é q u e m m e n t  l ’ e m p ir e  q u ’ il exerçait. ch ez  la i .  

C e r t e s ,  la  justice, la vénération et Y estime de soi 
p o rté s  a u  p l u s  l ia n t  d e g r é  n ’ auraient, p o in t  suffi il l î i-  

g o n n e t  p o u r  l u i  fa ire  a c c e p te r  et c o n s e r v e r  d an s  les 

te m p s  le s  p l u s  d i f f ic i le s  d e  n o tr e  r é v o l u t i o n ,  l e  poste
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de maire d e  M a ç o n , o ù  il brava tous les d a n g e rs,  e t  

qu’il n’ abandonna que pour fuir les poignards d u  p r o 

consul Letellier ; cl sa con du ite  au 18 brumaire, q u a n d  

il força a la relfaite  du Conseil , Bonaparte atléré  

de son attitude et. de scs paroles t o u t -h - la - f o is  si éner

giques et si nobles, ne suffirait-elle pas pour établir  cette  

vérité? U n jo u r ,  pendant la terreur, é t a n t à  se prom en er  

,ivec sa fem m e dans sou jardin , d e u x  reprëscntans d u  

pe.upl e, assistés do leurs seules, s’ avancent vers R igonnet  

pour le saisir ; et, prêtsh lui faire entendre le terrible. : 

au 7 io m  d e  la lo i\ ..y « A r r ê te z -v o u s .. ,  s’ écrie-t-il, en ti

rant desa poebe un pistolel chargé q u ’ il portait toujours  

pour sa défense, « si vous me! te/, ta main sur m oi,  je  m e  

> b r û le  la c e r v e lle . ... v l i t  ces éuergm nènes, p o u rta n t  

accessibles encore h quelques sentiniens g é n é re u x  , se 

retirèrent, saisis rie crainte, rie respecte! d 'a d m iratio n  ! 

(A  <>S, (), ! U, I I ,  I ’>., T.) et 11.'».

D e s tr u c tiv ité  ( Instinct earnassicr , Penchant au m e u r 

tre , i iall  ).

*>.5 . Tja destructivité est ici d é v e lo p p é e  h l’égal rlu 

courage ; mais cela ne constituait pas les plus forts  

penebans de B ig o im e t;  son organisation atteste q u ’ il 

était né pour être un rie ces hom m es poussés par  

le désir d’ être estim és, a p p r o u v é s ,  aim és de leurs  

semblables, et  V m stiu ct de la destru ction  ne p o u v a it  

guère prendre part aux actes rie sa vie, s a m  c o m p ro m e t

tre et froisser les sym pathies les plus v iv e s  dont il était 

anime. Aussi, modifié d ’ une part par I a jfu c t io n n iv it é  

et la bienveillance, qui lui en évitaien t les in c o n v é -  

nîens dans la vie p r i v é e , tandis que d ’autre p a r t ,  la 

ju s tic e  r e m p lo y a it . ,  dans la v ie  p u b l i q u e ,  p o u r  la
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sûreté de la société, cet organe, tout en rendant 

Bigonnet très susceptible, n'empêcha* t.-il pas qu'il lui 

facile et même agréable à vivre , ainsi (jne je l ai dit 

ailleurs (Nos. 20 et 2,3 ). Pendant sa longue magistra

ture, bien qu’il se soumît volontiers à l ’exécution des 

rigueurs vraiment salutaires, oiin’culjaniaistù lui repro

cher un seul acte même d’extrême sévérité.

Séc rétivité  ( B.use, Savoir-faite, Gall).

■ >.G. Le développement de cet organe est également, 

remarquable j e t ,  bien qu’ il fut contenu par les scnli- 

mens supérieurs, et qu’ il ne se manifestât pas dans les 

relations ordinaires de la vie , Bigonnet devait certai

nement posséder les privilèges qui lui sont, dévolus. Je 

crois d’ ailleurs en t rouver une manifestation dans ce 

passage de sa notice où, après s’être minutieusement, 

attaché à prouver que ce n était nullement par ambi

tion ou par intérêt qu’ il s’ôtait, lancé dans la carrière 

des affaires publiques, il termine en disant, : « Doit

» ou supposer que la force d ’ uu danger commun et 

» une heureuse inspiration lui aient, fait croire (a lui)  

» qu’en mettant à profit l'estime, et la considération 

» dont il avait l ’avantage de jouir parmi ses con

» citoyens, il pourrait, abstiaction faite des opinions 

» qui les divisaient, s’interposer entre eux, dans l’es

» poir d’ obtenir, aux moindres sacrifices possibles, 

» le triomphe de celle a laquelle il s’était, dévoué. Sur 

» cela il se dispensera encore de répondre : ce secret 

» est celui de sa conscience, h

Je suis encore porté à le croire compétent dans la 

matière, quand je vois avec quelle finesse il caractérise 

la conduite des absorbés (comme disait le premier
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consul), après le 18 brumaire. « L e  parti subj ugué ,
V

,, dit B igonnet ( ouv. cil.  ) ,  ne m anqua pas de se pré-  

„ senter, p o u r v u  de celte souplesse q u i lui perm ettait  

» les transformations les plus étranges. L ’on v it  de fa i

» blés dominateurs devenus d'empressés courtisans,  

s’ introduire p a r t o u t , parvenir a se faire placer à 

leur con ven an ce, en se prom ettant bien surtout d e  

j) se conduire toujours d’après leurs anciennes r u b r i-  

i) ques. » B ig o n n e t,  favorisé qu’ il était d e l à  circons

pection, eut assurément (ait. un excellent diplom ate, e t  

ne se faisait d u  reste pas faute de s’évertuer sur notre  

diplom atie, q u ’ il accusait hautem ent d ’ ineptie.

Acquisivité (S e n tim e n t de la propriété, P e n ch a n t

au v o l ,  G a ll) .

Cette partie d u  cerveau est plus que m édiocre.  

Eli! pourrait-il  en être au trem e n t,  quand nous avons  

vu B ig o n n e t,  tout jeu n e e n c o r e , faire si légèrem ent le  

sacrifice d ’une profession très lu c r a tiv e ,  p o u r  faire  

plus tard à la liberté celui d ’ un em ploi u t i le ,  d’ un  

commerce fructueux, et, finalement, sortir des affaires  

sans avoir, com m e il le dit. lui-m èm e, aucun salaire o u  

iraitcm enta restituer; ne recherchant aucune p l a c e ,  

ni la faveur des gouvernem ens q u i  se sont succédé  

depuis 89 , et cela alors que, par ses im portantes rela

tions , il  lui eut été si facile d’ obtenir l ’ un et l ’autre ; 

et. <[ue, son patrim oine s ’étant dispersé pendant l ’orage,  

d nelui était resté,pour soutenir sa famille, que la m o d i

que fortune de son épouse. (N os. 5 , 11 etsu ivan s. )

Constructif lté ( S e n s  de la m é c a n iq u e ,  des cons

tru ction s, G a l l ) .

t>8. Cet organe, est assez développé ; m a is , a raison
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d e  la  n a tu r e  d e  ses t r a v a u x  , e t  s u r t o u t  d e  la  p r é d o m i

n a n c e  d ’ a u tr e s  f a c u l t é s ,  ce  n ’ cst. p a s  d a n s  l ’ a c t iv i té  tie 

cet te f o r c e  q u e  B ig o n n e î  p o u v a i t  t r o u v e r  d e  q u o i  satis

fa ire  l e p l u s s o n  s e n t im e n t  d o m i n a n t ,  le  d é s ir  d e  l ’ ap

p r o b a t io n .

Estime de soi ( O r g u e i l ,  H a u t e u r , ,  F i e r t é ,  G a l l . )

p.(). Cet. o r g a n e  est la r g e m e n t  d é v e lo p p é ,  et  donnait 

sans d o u t e  à Bigonnet,  le  s e n t im e n t  d e  ce  q u ’ il valait,; 

m a is  c o m m e  il é ta it  m o d if ié  p a r  la v é n é r a tio n  e t  tes 

dispositions affectu eu ses  ; q u ’ il ag issa it  c o n c u rre m m e n t  

e t  sous l ’ in f lu e n ce  d e s p o t iq u e  du sen tim en t de üappro

b a tion  y q u i  l ’ adoucit,  t o u j o u r s ,  et n ’ é ta it  pas puis

s a m m e n t  a id é  p a r  la f e r m e t é , il ne p r é d o m in a i t  pas, 

m a l g r é  u n e  c e r ta in e  a c t io n  d e  la destructivité, d a n s  les 

actes  o r d in a ir e s  d e  la  y ie .  T o u t e f o i s ,  B igon n eL  était, 

p le in  d e  d i g n i t é ;  e t ,  aussi fier q u e  c o u r a g e u x  et. noble, 

i l  f létrissait  s o u v e n t  ce tte  m is é r a b le  m a x im e  des a m b i

t ie u x  v u lg a ir e s :  O m n ia s c iv iiite r p r o  d o /n in a tio n e .. Scs 

é c r i ts  sont, s o u v e n t  e m p r e in t s  d e  cette, n o b le  fierté. 

C ’ est ainsi q u ’ au in f r im a ir e ,  i n d ig n é  d u  s y s tè m e  réac

t io n n a ir e  o ù  le  p o u v o i r  s’ en gag ea it , ,  s’ adressant au 

C o n s e i l ,  il s’ é c r ia i t  : « T r i s t e  et fa ta le  e x p é r ie n c e  ! n ’ as

» t u  pas (lu n o u s  c o n v a in c r e  q u e  la  p lu s  révo ltante  

» des a b s tr a c t io n s  m o d e r n e s , est  c e l le  d e  préten d re  

» q u ’ il  a fa l lu  , ii la  v é r i t é ,  d es  r é p u b l ic a in s  p o u r  fon

» d e r  la  r é p u b l i q u e ;  m a is  q u e  des  bomin.es n u i s ,  que 

» m ê m e  d e s  c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e s  c o n n u s  , s’ ils 

a v e u le n t  b i e n  t é m o ig n e r  une l é g è r e  d é fé r e n c e  , coti

» v ie n n e n t  se u ls  p o u r  lu i  d o n n e r  le  lu s t r e  et  la sob-

» d i t e ? ....... E s t - i l  un h o m m e  d e  l ion n e  foi qui ne soit

» convaincu que, si le feu sacré qui anime Unis les
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» amis de la liberté  a p u , dans un temps où il ne 

„ trouvait ni régulateur ni o b s ta c le , porter un p etit  

„ nombre d'hom m es ardens au-delà des véritables b o r 

» nos, il  ne saurait a v o i r , aujourd'hui q u ’ il est retenu  

i> dans les limiles constitutionnelles,  et epic son 

action est maîtrisée par les lois,  qu ’ une vertu b ien 

» faisante et conservatrice ! Représentans d u  p e u p le ,

» votre devoir et la nécessité vous ordonnent de résis

» 1er aux efforts de ceux qui cbe rebeu là  l ’étouffer !...

» H o n o rez,  il en est temps , peut-être , honorez ceux  

» qui ont contribué à fonder la république ; ou plutôt,

>) soyez justes envers eux. » ( Nos. 13 y [/J. et et. 1 5 . )

A p p r o lm tiv itù  ( V a n it é ,  A m b it io n ,  A m o u r  de la

gloire, G a ll) .

do. Cette faculté, la plus intense , sans co n tred it,  

que dénote le cerveau de Rigonnet, constituait la force 

fondamentale de son caractère, ce sentiment dominant,  

qui entraîne toujours l’activiLc de ceux qui sym p ath i

sent a v e c ln i.  Aussi, q u o iq u 'il  en ait, dit  avec bonne foi, 

cel le faculté a joué le plus grand rôle dans sa vie p u b li 

que ou  privée. Associée aux nobles seutim ens, elle n’a 

produit que d’ heureux résultats; mais c’ est elle ,  é v i 

dem m ent, qui d ’ abord lui a fait renoncer à la vie sim 

ple et ignorée de son étude de procureur pour s’ enga

ger dans la carrière plus brillante des armes ; qui, plus  

lard, l ’a arraché à la condition paisible et productive  

du com m ercant., pour le lancer dans les affaires p u b li

ques, alors tout à - la -fo is  si difficiles et, si dangereuses ; 

qui, dans la plupart de ses discours ou doses écrits,  

lui faisait revendiquer gloire et puissance, et ju sq u ’à 

»’om nipotence pour son pays ; q u i ( influencée par Yor~
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g u e il  et la destructivité)  le rendait aussi sensible aux 

égards et aux prévenances, que susceptible aux man

ques de procédés. Enfin, c’est cette fonction q u i,  con

courant avec quelques autres du même ordre, ou du 

genre desperceptives, en a fait, avec des facultés réflcc- 

tives assez ordinaires, un homme fort distingué; l’a 

porté à retracer lui-mcme sa vie , comme étant un 

exemple glorieux et utile, et lui a dicté jusqu’à sa der

nière volonté....  Si la carrière tout entière de Bigon- 

net n’était là pour établir ce ju gem ent, je chercherais 

à l’étayer de maints exemples ; mais je me bornerai 

aux deux suivans qui me semblent concluans. Dans les 

dernières années de la restauration, rencontrant un 

soir chez le ministre du com m erce, un célèbre histo

rien cx-consciller-d’ état de l’E m p ire ,  qui, quelque 

temps auparavant, était allé lui demander humble

ment son  18 brum aire  , pour servir à Y histoire d e N a 

p o lé o n , et qui, de peur de se compromettre près du 

minisLre légitimiste, feignait de ne pas reconnaître le 

républicain, Bigonuel se plaça en face de lui et ne 

cessa de le fixer de l’air le plus goguenard , jusqu’à ce 

qu’il l’eut déterminé à se retirer. 11 racontait, aussi 

avec une sorte de complaisance l’accueil tout; parti

culier que le roi de Suède, Charles-Jean, à raison de 

leur ancienne in tim ité , faisait aux voyageurs qu’ il 

recommandait à sa bienveillance. (Nos. 5, 6 , io c i  

17.)

C irco n sp ectio n  ( Prudence, prévoyance , G ali ).

3 i .  O n reconnaît ici de prime-abord le grand dé

veloppement de la circonspection. Ceux qui ont connu 

Bigonnet, savent aussi qu’ il possédait cette qualité à
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u 11 très haut degré. Peut-être, n’ ayant pas toute l’ é
tendue de vue désirable, la p o rta it-il, malgré son cou
rage, quelquefois trop loin. C ’est ainsi qu’à la fameuse 
journée de Saint-Cloud, à l ’instant où , prévoyant 
la conduite de Bonaparte, Bigonnet allait faire la pro
position d’étendre aux troupes et au général qui les 
commandait, le serment de fidélité à la constitution 
île l’an 111, renouvelé par leconscil, sur la proposition 
tle Delbred, Texier-O livicr, à qui il venait de faire 
pari, de son projet, lui ayant fait observer (par ruse 
ou bonne foi peu éclairée) que celte mesure tendait à 
légitimer les pouvoirs extraordinaires conférés par le 
conseil des anciens au général Bonaparte; qu’ il ne 
croyait pas que ce fut dans l’ intérêt du moment, ni 
dans les vues de leurs collègues, Bigonnet, abordant 
la tribune avec embarras et indécision, fut retenu par 
la crainte de nuire à des moyens de résistance mieux 
conçus, et, au moment d’énoncer sa proposition, se 
borna à appuyer celle de Grand-Maison, d’un message 
au Directoire (no. 10).

Bienveillance ( Bonté, sensibilité, Gall. )

3a. Cet organe, il faut bien en convenir, ne paralL 
pas (peut-être encore, à raison de la largeur de sa 
base) très proéminent, quoiqu’ il soit attesté dans le 
cerveau par d’assez belles circonvolutions. Aussi, 
pour expliquer comment la vie de Bigonnet fut une 
suite continuelle de sacrifices, un plaidoyer constant 
en faveur des grands intérêts de l’humanité , une 
sorte de sacerdoce qu’ il s’attachait à remplir sans 
cesse et de toutes les puissances de son cime! il faut 
encore revenir à la force entraînante,  et, à la bien-
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veillance  associer Y approbativité. Toutefois, on ne peut.

contester à i a  première une grande influence , et sans
rappeler ici comme preuves positives (ce qui, certes, 

suffirait) ce que j ’ai avancé Comme preuves négatives au 

§ de Y acquis ivi té (n®. 27), je me bornerai a citer la 

conclusion de son généreux plaidoyer en faveur de 

Napoléon, en « Quel est donc, dit Bigonnet,

» le but de cet écrit, indifférent quant au style,

» mais pur et généreux d'intention? Q u ’est-ce qui a 

» pu l ’ inspirer? C ’est un patriotisme sincère, éclaire 

a de quelques études et de quelque expérience de 

» ce qui peut être le plus utile au bonheur îles peu

» pics ■, c’est un sentiment profond de bienveillance  

» et de conciliation  qui, à toutes les époques oit le 

» parti des liommes libres a semblé obtenir des avan

» tages, ont porté celui qui va le signer à solliciter, 

» par des discours publics et par des exhortations 

» particulières, un rapprochement nécessaire à lo us 

« les Français, eL qui l’invitent encore aujourd’hui a 

» publier le besoin qu’ ils on t,  et qui lui semble plus 

» pressant que jam ais, de se réunir dans l’ absolu cl 

» entier oubli de leurs dissensions, et dans l’estim»' 

» commune de tout ce qui fut bien. (Nos. t) , l i 7 12, 

» i3 et i 5 .)  )>

V én éra tio n  (Dieu et la R eligion, Gall).

3 3 . Cette fonction est sans contredit l’ une des plus 

actives que dénote le cerveau de Bigonnet.. Exami

nons ses actes de tous les jours, sa vie politique et 

privée, et voyons s’ ils nous en donneront la raison. 

Oli 1 certainement.... J’ai dit ailleurs (n°. a3 ) que 

Bigonnet était fort attentif et fort prévenant... qu’ il
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ivait un extrême bon ton (110. 2 0 )..., etc.Dans ces'actes 
de déférence, l’affectionnivitc , la l)ic7iveillance}-etc .7 
n’étaient pas seules en action : la vénération y  concou
rait puissamment aussi. Ce n’était assurément pas non 
plus Injustice e lle  courage seuls qui, au 18 brum aire, le 
faisaient sc précipiter tout ému au devant du général 
Bonaparte envahissant le co n seil, et lui crier en lui 
saisissant les bras : « Q ue faites-vous.... que faites- 
« vou s, téméraire! Retirez-vous, vous v io lez  le 
» sanctuaire des lois !... » Ce n’était, pas ta n t, peut- 

ûue, l ’ action en elle “m êm e, ses résultats p o litiq u es, 
que Bigounct considérait, ic i, c’ était la violation de la 
représentation nationale, l ’atteinte portée à la ma
lesté de la loi! lit  qu’on n’argue pas de sa fier nie re v o 
lonté pour nous combattre ; car je  répondrais que le 
culte ( sincère, s’ entend) n’est qu’un des modes de 

I manifestation de la vén ération , partage ordinaire 
des personnes q u i, ayant la incrveillosité, n’ont 
pas a un lia ut. degré les facultés réflectives, V indivi
dualité Xéventualité ni la com bativité \ et. que chez 
celles qui les possèdent, cet organe se satisfait par la 
raison et par la sagesse ( n". i/j- )•

Ferm eté  (Constance, Persévérance, G a ll).

04. Nous n’avons ici qu’ un m édiocre développe
ment... Aussi, Bigonnct nous le confessc-l-il lu i- 
luème (n ". 4 )* (c Dans ses études, bien qu’il saisit 
» assez rapidement les objets dont il s’occupait, 
a c’était toujours avec une sorte de tim idité et d’ in 

quiétude qui lai Jais ait en changer sans se reposer 
sur aucun etc., » ce q u i, dans le cours de sa v ie , 

”a rendu assez variable cU incertain. En sorte qu’on 
Beat dire qu’ il ne fu t, h raison de sa haute m oralité,

J)

»
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constant que dans le bien , ou du moins dans 1*inten
tion du bien. A in si, il faut l’avouer, dominée qu’é
tait chez Bigonnet la ferm eté  par la vénération, en 
même temps qu’elle n’était, pas assez puissamment se
condée par les facultés réflectwesy cette qualité, si 
précieuse aux hommes d’état, lui manquait. Je pour
rais ici invoquer et sa vie privée et sa vie politique, 
mais il me suffira de rappeler ce que j ’ai dit (no. 3 f ) 
à l’occasion de la circonspection (n()s. 5 c l 6 ).

Conscienciosité (Justice, Sentiment du devoir).

35 . Le caractère de justice de Bigonneta facilement 
sa raison dans le fort développement de l ’organe qui 
sert de base d’action h cette faculté. Toutefois il faut 
convenir qu’étant de nature passionnée, il appelait 
quelquefois au secours de la raison la ruse et le lan
gage dont ¡1 était largement doué, lorsque, engagé 
dans une discussion politique avec une personne dont 
il ne partageait, pas les opinions, il ne voulait pas ad
mettre ses conclusions, si elles ne rentraient pas dans 
les doctrines qu’ il professait. Mais au fond, c’était 
toujours avec bonne foi qu’il agissait. Il n’est pas un 
seul fait dans sa vie politique ou privée  ̂ qui ne con
firme cette proposition. Législateur, Bigonnet possé
dait éminemment la justice, base éternelle de toute 
bonne législation j et je  ne puis mieux le démontrer 
qu'en rappelant ce beau corollaire de son discours sur 
un projet de Code du mérite et des récompenses : « Lu 
» un m ot, représentons du peuple, voulons-nous 
» franchement faire jouir nos concitoyens des bieu- 
» faits du gouvernement républicain autrement qu’en 
» spéculations, rallions-les à la constitution de l’an 
» III; mais sauvons-la de toute altération, ainsi que
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,) des atteintes de l ’arbitraire, par des lois efficaces 

» et de mâles institutions. Q u e  chacun puisse se dire :

» Si l'égoïsme me porte à isoler mes intérêts de ceu x  

» de la société, si je  ne fais rien qui lui soit avanta-  

» geux ni nuisible, je  jouirai de la sûreté com m une,  

» mais je  végéterai dans un honteux oubli. Si un  

» coupable penchant m’ entraîne à des actions con -  

i) traires au bon ordre, je  subirai la peine spéciale-  

» ment et rigoureusement applicable à mon délit.  

» Mais aussi, si je me consacre en entier a servir la 

» patrie, s i ,  par quelques traits d’ éclat,  ou seule-  

» ment par des soins ordinaires et constans, je  par-  

» viens a bien mériter d’elle,  je  ne serai jamais dans  

)) la nécessité de solliciter un bienfait,  ni réduit à 

» l ’humiliation de mendier des secours ; j ’ouvrirai le 

» livre de la l o i , j ’y  trouverai ma récompense écrite,  

» et j ’ en jouirai en dépit des caprices ou d e l à  p é r 

il versité des hommes ( nos, 8 et 9 ).»

E s p é r a n c e .

3 6 . L a  circonvolution qui correspond à cette fa

culté est. très prononcée. Aussi Bigonnet se m ontrait-  

il toujours plein d’ espérance, et,  malgré le dévelop

pement marqué de la circon sp ection  et de la d e s tin e -  

év ité, était-il loin d’êlre mélancolique. « A yons bon  

courage 1 répétait-il sans cesse. » E t  dans nos mauvais  

jours... où la civilisation semblait rétrograder, et le  

despotisme monarchique et sacerdotal tendre a nous  

enlacer : « Attendez,... Laissez faire le temps... »

Merveillosité (Sentim ent du m erveilleu x ,  du sur

naturel, G a ll) .

3 'j. C et organe est aussi assez prononcé. Il aidait  

T o m . U .  1 9



27/i N O T I C E  P H R É N O L O G I Q U E

évidemment l ’action du précédent, qu’il alimentait 
sans cesse ; mais chez Bigonnet la merveillositc avait 
une direction complètement philosophique, et de 
même que, républicain consciencieux, il honorait la 
droiture et. l’ austérité des mœurs vraiment républi
caines, il avait été l’admirateur passionné de la doc
trine théophilantropique, et proclamait hautement 
les vérilés que renferme celle de St.-Simon.

Idéalité (Sentiment de la perfectibilité , de l’enthou
siasme \ Poésie, G all).

38. En voyant le peu de développement de cette 
faculté, je me rappelle que Bigonnet, malgré la cha
leur , ^enthousiasme même dont il était susceptible, 
était loin d’aimer la poésie. Les chaînes de la mesure, 
le fatiguaient, disait-il. 11 faut donc rapporter aux 
organes co-agissaus ce qui chez lui semblait rentrer 
dans la sphère de cclui-ci. (i).

(jraité (Esprit de saillies, Gall).

3q . Le cerveau, dans la partie affectée à cette foiio

(i) Ainsi que Spurzheim l’a fait remarquer à l’occasion 
d’une méprise de Gall, cette force ayant une virtualité complexe, 
oji peut la posséder à un très liant degré sans être poète : aussi 
s’est-il empressé de lui donner une appellation plus générique1, 
qui nie semble puissamment justifiée par la belle définition 
qu’en donne un autre pbrénologistc non moins distingué : « Cet 
» organe > dit M. Dannccy, combiné aux facultés intellectuelle!;, 
» donne à l’expression , au langage , de ia vivacité, de la 
» couleur, de l'exaltation. Il imprime aux conceptions qu 1- 
w que chose d’idéal, qui peut faire croire que celui qui est 
» dominé par cette espèce d’iusliucl, n’a pas la nature réelle 
h sous les veux. »
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tion , est très développé. T o u s ceux qui côntiaissaienl  

particulièrement B igo n n et,  savent combien il était  

fin et railleur ; il avait toujours quelques bons mots h 

raconter. Toutefois, cet organe est trop peu développé  

pour avoir formé le cachet de son esprit. A-peu-près  

comme il a fait de la b ien veilla n ce y Bigonnet a cul

tivé cette faculté comme une de celles qui pouvaient  

l'assister dans le besoin de satisfaire son désir de  

plaire et d’ intéresser.

Im ita tio n  ( M im iq u e ,  Faculté  d’ im iter, G a ll) .

4 o. L ’ imitation n ’est, pas ici remarquable. L 'in d é 

pen da n ce  de Bigonnet, l’avait sans doute empêché de 

favoriser le développement de cette force. Il avait ce

pendant. de Y a ctio n  d ’ e x p r e s s io n , et parlait avec en-  

lralliement, avec conviction profonde, comme ceux  

pui ont les organes de Y in d iv id u a lité  eL des p h é n o m c -  

ncs bien développés , ci qui sont, faillies, sous le rap

port de la ca u sa lité. C ’est la voix  forte de la conscience,  

mais ce n’est pas la force de l’ eutraineiuenl déterminé  

par l ’action des puissances supérieures de l ’esprit qui  

entraînent tout parce q u e lle s  s’emparent de tout ( n ”\

, 2 6 ,  29, 33  et 3 8 ).

.Individualité  (Sens du discernement, de la connais

sance des objets extérieurs).

4 i.  La saillie et la large base de cet organe disent 

assez qu ’ il devait avoir ses résultats nécessaires dans 

l’esprit et le caractère de Bigonnet...  Aussi,  sa fonc

tion est immense , et. son influence générale sur 

tous les organes. C ’est, (concurremm ent avec Y a p p ro 

bativité) a son grand développement que Bigonnet

K).
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doit d’avoir marqué, avec une organisation qui est mé
diocre, mais pourtant assez prononcée dans ses forces 
supérieures pour régir celle-ci, empêcher son action 
incertaine ou isolée, et prévenir la faute des ontolo- 
gistes, les abstractions ou personnifications des phé
nomènes (n°. 4)*

Configuration (Sens des formes, Mémoire des per
sonnes, Gall).

4 a. Cet organe aussi est très prononcé, et Bigonnet 
jouissait éminemment des privilèges qui y sont atta
chés. C’est ainsi qu’ il établissait parfaitement les ana
logies de formes, connaissait presque tous ceux qu'il 
avait'vus y et se rappelait, au premier abord, des per
sonnes qu’il n’avait pas vues depuis quinze ou vingt 
années.

Étendue (Commensurabilité, B. C.).

43 . L ’étendue paraît ici se continuer avec l ’organe 
précédent, qui semble l’absorber. Toutefois Bigonnet 

ait celte faculté ; c’est ainsi, quoique faible
ment aidé par Y ordre, qu’il était vivement choqué 
parle  peu de rapports et de régularité des maisons et 
des édifices publics.

Pesanteur et Résistance.

44- Cet organe est peu développé, cl je n’en con
nais pas la manifestation chez Bigonnet.

* t

Coloris (Sens des rapports des couleurs, Pein
ture, Gall).

45 . Le coloris est médiocre dans ce cerveau; mais
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assisté qu’ il était de la c ans tract ¿vite (n°. 2 8 ) ,  des 

localités y et surtout de la configuration (n°. 4 2 )> B i

gonnet se connaissait en peinture, et donnait parfois  

de salutaires conseils à sa fille, amateur plein de

goût.

Localités ( Cosm opolisnie, G a ll) .

4 6 . Les localités sont ici assez prononcées; et Bi-  

gönnet l’annonçait par le plaisir qu’ il prenait à ra

conter minutieusement ses voyages, d’ailleurs peu im -  

portans, les détails descriptifs dont il les accompa

gnait, et la facilité avec laquelle il s’ orientait. A id é  

par les organes sympathisons (la pesanteur et la résis
tancey Vordre y et peut-être aussi le temps), Bigonnet  

avait le eoup-d’ œii très juste. Il aimait le jeu  de bil

lard , et surtout la partie du doublé où il excellait.  

C’est sans doute aussi cet organe, en s’ associant au 

coloris t qui déterminait son goût pour la peinture  

de paysages.

Calcul (Talent, des M athém atiques, G a ll) .

4*7. Cet o rgan e, sans contredit, est faible; mais il  

ne l’ était pas assez pour constituer un genre d’im b é-  

cilité partielle. C om m e ce n’était pas une force qui  

pût, par la combinaison , aider l ’action de celles qui  

devaient favoriser la satisfaction du penchant prin ci

pal de B ig o n n e t, il a négligé sa culture. Il est toute

fois juste de dire qu’il avait une aversion connue pour  

l’association des nombres : un de ses amis m’ assurait 

à ce sujet qu’ il ne pensait pas qu’ il eût conservé les 

premières notions d’arithmétique ; Y acquisioité f ajou

tait-il judicieusem ent, ne lui en a jamais fait sentir le  

besoin....
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Ordre (Sens île 1’ ).

¿jo. L 'ordre, quoique moins faible que le précé
dent organe, est aussi fort amaigri, et n'agissait guère 
chez Bigonnet que sous l'influence de lay«5iice.

Éventualité (Mémoire des faits, Kducabilité, Gall).

49. Cet organe,, l’un des principaux chezBigonnei, 
dans la classe de ceux qui forment l'intelligence, se 
manifestait puissamment dans tous ses actes, et four
nissait un salutaire appui a Y individualité, au. lan
gage, etc., facultés par lesquelles il se distinguait par
ticulièrement. (Nos. 4 , 41 et. 5a.)

Temps. Sens de la d urée, de la succession des
objets.

50. Le temps paraît ici assez petit, et 11e devait 
exercer qu'une bien médiocre influence sur les orga
nes coneomitlans.

J'ons ( Sens des rapports des sons, Musique, Gall).

5 1. L ’ organe des tons offre ici un assez beau déve
loppement. Bigmmet entendait avec plaisir la musi
que, chantait souvent, et assez juste, et, secondé sans 
doute par le précédent, s'accompagnait fréquemment 
des cadences et des gestes de la mesure.

Langage (Sens des mots, Mémoire verbale, Gall).

52. Cet organe, le troisième de l ’ordre intellectuel 
très développé chez Bigonnet, était, au point, comme 
je l’ai d it ailleurs (n". 18 ), de repousser l ’œil cm 
avant et en bas, et. de le faire saillir étrangement, ¡1 
peine contenu par les «leux paupières. Puissamment
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aidée pa r Y individualité. , Y éventualité , la gaîté, les 
diverses espèces de mémoire, etc., celte Faculté faisait 
une Bigonnet. conservait à 77 ans le souvenir des faits 
dans leurs moindres détails, savait par cœur presque 
tout. Piacine, Molière, ainsi que ses auteurs latins, 
et, autres classiques qu’il avait étudiés dans sa jeunesse, 
et le rendait l’un des orateurs les plus érudits et l’un 
des conteurs les plus piquans, les plus faciles, et les 
plus aimables que j’aie jamais entendus. (ÎNos. 20
et 2 3 .  )

Comparaison (Sagacité comparative, Perspicacité,
G ain./

53. Mal heureusement cette précieuse faculté est ici 
médiocrement prononcée ; et, comme elle n’est que 
faiblement, aidée par la causalité, elle n’a pas permis 
à Rigoiuicl de dépasser certaines limites dans ses tra
vaux politiques et législatifs.... C’est, le peu de déve
loppement de ces deux forces si importantes, clémens 
indispensables île la volonté (1), qui, chez, lui, a

))
»

(1) « Il faut distingue!’ : ces facultés ne sont pas indispensa
» hles au vouloir , dans le sens de constance, de persévérance, 

de fermeté ; mais elles sont indispensables pour que les actions 
de la -vie soient cou Formes à la raison universelle , qu’elles 

-> soient conformes et conséquentes à des principes déduits des 
" connaissances de l’époque , ou plutôt de celles que le sujet a 

pu acquérir dans les lieux et dans les circonstances au milieu 
»• desquels il a vécu : C’est la volonté sage. Gall a dit que les 
>' hommes organisés comme Bigonnet embrassaient avec ar
» (leur les opinions dominantes , nouvelles, et l'expérience , jus
» qu'à ce moment, u’a pas démenti la justesse de son observa 

ton. » (i\o*c de M. Dannecy. ) ¡Sans remonter à l’histoire de 
Bonn*, dWilirnes et de Lacédémone: celle de notre pays , par-
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énervé la ferm eté  ( nn. 34 ) , l ’a rendu vacillant et 
incertain dans ses déterminations importantes ou vul
gaires (nos. 6 c t 3 i ) ,  et., tout en faisant preuve de 
jugement et de sagacité sur maintes spécialités, la  
toujours fait s’abstenir de juger un ensemble, un corps 
de doctrine 3 un système complet3  et l a mis dans 
Timpossibilité de rien produire en ce genre. Il suffit, 
pour s’en convaincre, de jeter un coup-d’ocil un peu 
scrutateur sur ses divers écrits.

Causalité (Esprit d’induction,
G all).

54. Ce que je viens de dire de la comparaison 
s'applique, en grande partie, à la causalité. En 
effet, par cela même que Bi gönnet ne saisissait 
pas, pour peu qu’ils fussent complexes, les rap
ports des objets entre eu x, de même, il s expliquait 
difficilement leur pourquoi, et ne s'en rendait pas tou
jours un compte fidèle.

tète philosophique,

CONCLU S LOIN.

5o, De cette histoire, Messieurs, il me semble res
sortir tout-a-la-fois un haut enseignement et de con
solantes vérités !... Elle prouve jusqu’il l'éviden
ce, a quel haut degré de perfection, l’hom m e, tout 
en ne possédant qu’à un faible degré les facultés 
intellectuelles qui font les intelligences supérieures, 
peut atteindre , lorsque, stimulé par les bons exeni-

ticidièrcmcnt de nos quarante dernières années, justifie de veste, 
aux veux du phrénologiste, cette remarque de notre illustre 

maître , et les réflexions de notre savant collègue.
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pies, il esL aide par une bonne constitution, par le tra
vail, Y émulation et la justice? Bigonnet., il est vrai, 
n’offrait pas cette organisation cérébrale antérieure- 
supcrieure assez heureuse pour emporter le maximum 
des facultés intellectuelles : en d’autres termes, il ne 
possédait pas cet esprit éminemment philosophique 
qui, faisant d’une part distinguer entre les notions 
( comparaison ) , tandis que, de l’autre, il recherche 
et trouve les causes explicables ( causalité), et, à l’aide 
de cette combinaison, forme les inductions, établit les 
lois et pose les principes... divins attributs que pré
sentent seuls les chefs intellectuels des nations, et dont 
Socrate, Bacon, Galilée, Voltaire, etc., offrent le 
type. Sans doute aussi, entraîné par ses sentimens et 
sa haute moralité, Bigonnet considéra plus souvent 
l’homme tel qu’il devrait Aire que lel qu’ il est effecti
vement ; e t , généralisant cette idée, il en fit peut-être 
quelquefois une fausse application a la société ; mais 
si, législateur, il ne sutpasbicn définir 1 esaluspopuli 
suprcinalex esto...f si, homme politique, il ne comprit 
pas, dans toute son étendue, cette grande vérité gou
vernementale : que de même, que tout pouvoir exécu
tif décèle son ignorance et son immoralité, et fomente 
la réact ion , en refusant au peuple les institutions que 
réclame la dignité d’homme comme le degré de sa ci
vilisation , de même tout peuple appelle sa ruine et 
provoque la dissolution sociale en tentant de donner 
à ses institutions une perfection que ne comportent 
ni sa civilisation actuelle ni la perfectibilité relative 
ce l’espèce humaine... si, dis-je, Bigonnet ne com
prit pas certains faits que peuvent seules embrasser les 
têtes complètes, il n’en est pas moins vrai que , dans 
sa sphère d’action, cet excellent citoyen a rendu les
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services les plus signalés, a fourni les exemples les 
plus honorables de dévoument , (le courage et d1 ab
negation , et que sa vie, si pleine d’actions gé. 
uéreuses et de nobles intentions, restera, comme, 
une consolante vérité et un haut enseignement pour 
b humanité en général et pour la phrénologie en 
particulier.

L ’histoire et la phrénologie s’accordent, en effet, 
pour établir cette double proposition (i), il ne sau
rait y  avoir pour Vhomme en société cl’ institutions 
complétés et durables que lorsqu'elles répondront à 
la noblesse de son origine , et qu’elles prendront pow 
base la nature humaine et Vensemble de ses manifes
tations,, Oui ,  c’est définitivement dans ce cercle, 
tracé par la nature clic-même,, que doit a l’avenii 
s’exercer l’ intelligence des philosophes, législateurs 
ou moralistes, sans en sortir jamais , ni pour Ir 
dépasser ni pour rétrograder. iVlnis l’aspect som
bre et convulsif d’ une partie du globe travaillant, 
depuis quarante ans surtout, à conquérir sa liberté ou 
ses franchises, nécessite ici une réflexion. De tant de 
conflits, de tant de malheurs éprouvés, de tant de 
sang répandu dans les luttes épouvantables qu’ onL en
traînées les tentatives plus ou moins fructueuses de ré
génération des peuples, il ne faut pas conclure avec

(i) Déjà pressentie parles grands hommes nue nous avons ri

tes, et logiquement démontrée par l’un de iv s collègues les plus 
distingués, M. î ’élix \o±sin , dans ses Applications cle la Phy
siologie du cerveau à l’étude des cala us (pii nécessitent, uni; 
éducation spéciale. Paris, t8 3 o.
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]es Mcichiavélistes de tous les temps, que criminels et 
anticipés sont d’ordinaire les efforts des masses pour 
acquérir ou reprendre leurs droits : Voxpopuli , v o x  
f)ei!<‘ ' Elle est mure pour la liberté et de larges insti
tutions, la nation qui proteste et se lève comme
un seul homme pour les revendiquer......  A  part les
passions suscitées par le déplacement des existences, 
les ambitions déçues, accusez de toutes les calamités, 
compagnes fatales des révolutions vraiment sain
tes et. progressives, accusez, Messieurs, Bigonnet 
vous l’a dit, (n°. ia ) ,  la réaction... la réaction! 
triste effet de l’orgueil et. du fanatisme des castes mi
litaires ou nobiliaires, du despotisme monarchique ou 
sacerdotal, ou de l’ambition coupable des aristocraties 
égoïstes et. bâtardes qui s’y sont caul.eleuscment substi
tuées j et, triple expression des mauvais pcnchans de 
l'humanité, comme de véritables Protées, reparaissent 
sous toutes les formes pour enlacer, opprimer ou dé
moraliser les nations encore asservies, tendant à se
couer le joug, ou même émancipées , quand la juste 
colère du peuple qui l’avait détruit s’est changée en 
une imprudente sécurité.

Rois et gouvernails, prêtez l'oreille à la voix de 
philosophes intéressés comme vous à l’ordre, à la paix 
et à la prospérité des nations, mais libres d’ambition, 
de préventions ou de préjugés, q u i, après avoir reli
gieusement scruté le cœur ( cerveau ) humain , vien
nent. vous exposer ses secrets et scs besoins.

Le corps social, auquel vous présidez, a ses lois 
comme le corps humain, lois qui résultent, cio sa na
ture , et qu’il n’est pas au pouvoir de l ’homme d’abro
ger, auxquelles il faut, sous peine de mort, invinci
blement satisfaire. C’est pour avoir méconnu cette
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irrécusable vérité, que tant de chefs de nations ont vu, 
ainsi que l’h istoire l ’atteste, leur pouvoir s’écrouler 
leur fam ille  et leur dynastie s’éteindre en un  jo u r , et 
q u e, naguère en core, un trône de quatorze siècles a 
disparu de noire beau sol de France ! Afin donc d’é* 
v ite r , pour l’avenir , ce terrible spectacle, examinons 
quelles étaient, en i 8 3 o ,  quelles sont aujourd’h u i , en 
France et dans presque toute l ’E u ro p e , ces exigences 
d u  corps social* Le corps social dem ande ( nous le  rc- 
disons avec R ou sseau et M ontesquieu) les institutions 
civ iles et politiq ues le  m ieux appropriées aux mœurs 
et à la d isposition  particulière du peuple qu’elles sont 
destinées à régir. Ces in stitu tion s, je vais les for
m uler , ou p lu tô t , en indiquer som m airem ent la 
base.

i°. R em plir les intentions du pacte fondam ental, 
qui a consacré les principes éternels de liberté et d’é
galité civ iles et politiques; noble et facile m ission, avec 
de bonnes lo is , attendu qu’il ne s’agit pas de satisfaire 
a une chim ère de liberté et d’égalité absolues , ou ;i 
toute autre utopie.

2°. Circonscrire dans de justes lim ites les  deux seu
les forces actives de la n a tion , la puissance populaire 
ou législative , et la puissance exécutive ou  adminis
trative ; car il n’est d’existence et de m arche possibles 
pour un gouvernem ent constitutionnel que dans l ’al
liance et le  balancem ent régulier de ces deux 
forces.

3". Pour établir la pondération des pouvoirs et 
m ettre une barrière insurm ontable entre le  despotisme 
et l’anarchie, organiser, non pas une aristocratie telle 
qu’on l’entend m em e aujourd’h u i, mais une hiérar
chie, aux prérogatives légalem ent définies et classée
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d’après ses vertus et sa capacité ; sorte de c o n d u c te u r  
n a tu r e l  entre les deux pôles extrêmes de la machine 
sociale, le peuple et son chef.

4°. Mais que, dans cette création de puissances in
termédiaires, l 1 élection seu le, dans les termes d e là  
constitution, soit adoptée , et que l ’h éréd ité , cette 
insulte au d ro it, ce mensonge a la lo i ,  soit bannie a 
jamais du pacte fondamental.

5°. Si la mission du législateur est de faire des lois  
qui soient dans les moeurs du pays qui Y  a d élégu é, le 
gouvernement conséquent a ce principe doit prendre 
les hommes tels q u ils  sont et non tels qu’on les dési
rerait , e t , eu s’efforçant de les am éliorer, les con
duire par leurs besoins intellectuels, moraux et ins
tinctifs dominans ; en d’autres term es, les vertus ci
viques, le  désintéressement surtout et le pur amour 
de l’égalité, ne dominant pas de nos jours, b ien au 
contraire, l’ambition et l’amour-propre étant les pas
sions actives et déterminantes de presque toutes les 
individualités, le pouvoir doit mettre en jeu le  levier, le  
plus puissant de sa force gouvernem entale, le  mode 
d’action le  plus entraînantpourles masses: lesentim ent 
de l ’honneur ! Qu’une noble ém ulation soit donc ex
citée, alimentée ; qu’aucun service ne soit m éconnu, 
et que le talent et la vertu reçoivent les distinctions et 
les récompenses qui sont dues aux bienfaiteurs de la 
patrie et de T humanité.

6°. Mais que le  gouvernement n’oublie point que sa 
tâche est difficile, en raison de son im portance, et que 
l’efficacité du moyen est tout-a-fait relative à la sa
gesse de son mode d’administration. Il fera donc pré
sider la plus religieuse attention à la distribution des 
donneurs, des distinctions et des places.
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7a* Proclamer la liberté de la presse, et confier la 
punition de ses coupables écarts à son juge naturel, 
le jury.

8°. Donner la liberté à l ’ instruction ; exciter l ’ar
deur de la jeunesse par tous les moyens qui sont h sa 
disposition ; créer des chaires de phrénologie, d’en- 
seignement de morale , etc. *, convaincre le peuple 
de la nécessité de son respect a la lo i, au chef de 
l’E ta t, qui est son premier interprète , et a ceux qui 
le réprésentent ; de son obéissance, qui ne fléchit que 
devant les supériorités naturelles et sociales qu’il a le 
pouvoir d’alimenter comme tous les autres ordres de 
l ’Etat ; et persuader à tous que c’est de la paix que 
naît, l’ord re, de l’ordre les richesses, des richesses la 
satisfaction des besoins im périeux, les loisirs de l’é
tude , d ’où le perfectionnement intellectuel ci 
m o ral, et de tout, cela une hiérarchie sociale 
grande et fo rte , les vertus civiques et le bonheur des 
nations !

9°. Liberté et protection a tous les cultes, point de 
religion dominante : c’est l ’esprit de la Charte et celui 
de notre siècle. Justice entière, mais sans faiblesses 
coupables pour le clergé romain, astucieux et enva
hisseur de sa nature.

io°. Favoriser le développement de tous les inté
rêts d’ ordre et d’économie générale ; ouvrir un vaste 
champ a l ’industrie ; porter une loi de douanes vrai
ment progressive et libérale ; faciliter, multipliât 
de tout son pouvoir les rapports entre les peuple* 
comme entre les individus. « Les nations, a dit Jcnn- 
Baptisle S a y , n’ont, qu’à gagnera des communication? 
amicales ; une prépondérance forcée n’est avantageux 
pour personne, pas même pour ceux qui l’exercent.
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Les discordes sont fécondes en malheurs de toute sorte 
sans aucun dédommagement, si ce n’est une vaine 
gloire et quelques dépouilles Lien chétives, quand 
surtout on les compare aux fruits légitimes qu’un 
peuple peut tirer du commerce et de la production. » 

n ° . Adopter un bon système d’économie, non pas 
de ces économies mesquines qui peuvent, sans résul
tat utile, porter le désordre dans les divers services, 
mais de celles que l’on obtient par la réduction pro
gressive des taxes, réduction q u i, en soulageant, le 
peuple , en augmentant le bonheur individuel, accroît 
réellement les revenus publics, témoins les budgets 
d’Angleterre et d’ Amérique; par l’établissement,, la 
perception mieux entendus des impôts, par la sup
pression même de quelques-uns de ces impôts vrai
ment immoraux et impolitiques, qui accablent le 
pauvre ; manifester enfin la ferme volonté de soulager 
le peuple auteur de cette grande révolution 
faite par lu i, et sans doute pour lui comme pour 
tous.

i2°. Sans se jeter, comme l’empire, à chaque ins
tant dans l ’arêne, satisfaire aux scnlimens d’indépen
dance, de gloire et de suprématie européenne qui 
forment le véritable cachet de la nation française.

i 3°. Définir le caractère du citoyen ; bien entendre 
et régler les affaires de la commune ; ordonner la pu
blicité des procès-verbaux des séances des conseils 
municipaux, etc.; enfin comprendre que tout système 
restrictif qui annonce, de la part, du pouvoir, la 
crainte et la méfiance des citoyens, ne produira ja
mais que des fruits amers et avortés.

i 4°. Doter le pays d’une loi électorale vraiment 
digne de lui et de notre époque, qui n’oublie pas qu’ il
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y a assez de lumières en France pour que les masses 
consultent plutôt leurs intérêts que leurs passions ; 
que les classes moyennes, arbre circulatoire de l’indi. 
vïdu appelé Société, p a rle  principe d’élection intro» 
duit dans les divers degrés de la hiérarchie politique, 
par le ju r y , la garde nationale, jugent et adminis- 
trent réellement; et qui consacre ces grands pria* 
cipes de justice, conditions d’ordre, de durée et 
de conservation : ¿Adjonction des capacités,  aug
mentation progressive des électeurs , cette qualité em* 
portant avec elle celle du citoyen et de V êgibiliic ) 
allocation quotidienne a chaque député , pendant 
la durée des sessions > allocation qui remplacera 
les émolumens des fonctionnaires publics, aussi rares 
que possible au parlement. « La meilleure aristocratie 
est celle où la partie du peuple qui n’ a point de part 
à la puissance] est si petite et si pauvre que la partit* 
dominante n’a aucun intérêt 'a l’ opprim er.... » ( Mon
t e s q u ie u  t )

A in si, je  le répète en terminant, rois et ministres, 
et vous tous, chefs des nations, méditez dans votre 
intérêt propre, dans l ’ intérêt surtout des peuples et 
de l’humanité, méditez ces grandes vérités tant de 
fois et si vainement redites depuis Socrate et Christ , 
leurs premiers propagateurs : Il est temps enfin d’i
miter la nature dans sa marche solennelle et progres
sive, procédant au développement et à la perfection 
des êtres, et de déposer cette défiance du peuple, in
digne de vous et de lu i. L ’histoire est la avec ses ter
ribles enseignemens.......  ! Y  voyez-vous une senk1
famille de gouvernans, quelle que soit leur dénomi
nation , périr par excès de confiance en la nation sou
mise à leur sceptre, et ne vous montre-t-elle pas dis-
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semines, loin fin sol de la patrie, les membres flétris 
de celles de tant de chefs, justes victimes de leur mé
fiance et de leur audace ?

C’est donc, en un m ot, le système généreux du li
béralisme largement entendu et religieusement ira- 
dWiqtiî, seul, peut sauver les nations, les soustraire 
au despotisme comme à l’anarcliie, les amener à fra
terniser ensemble et à s’engager de concert dans la 
voie indéfinie (1) du progrès et de la civilisation.

.'() Ce mot exige un commentaire pour le public. Les phré- 
nologistcs ( comme je Fai dit ailleurs : Discours prononcé dans 
la II.*. L.*. des Trinosophes , juin i 83o ) ,  sont forcés de con
venir qucla perfectibilité morale de l’espèce humaine est confinée 
dans les limites de son organisation ; mais ils savent aussi qu’ il 
n’en est pas moins vrai qu’il serait difficile de déterminer a 
priori jusqu’à quel degré les facultés humaines sont perfecti
bles par le perfectionnement meme des organes dont elles sont 
le produit , et vice versa ( ce qui emporterait nécessairement 
ficlce de la transmission graduelle d’ une organisation plus ou 
moins parfaite, par la réaction prolongée, dans les gcne'rations 
lin uves, du physique sur le moral et du moral sur le physique ); 
et surtout par les progrès des manières de développer ces orga
nes , de les diriger , de les fortifier en les exerçant. Et bien que 
Galt prétende « que tout ce que l’homme peut atteindre immé
diatement par l’énergie de ses qualités et de ses facultés, tout ce 
qui est du ressort du génie, il Va atteint, et il l’atteindra toutes 
les fois que leur développement tt été ou serajavorisé à un très 
haut degré de la part de la nature. » Cet auteur n’en ajoute pas 

, moins plus bas : « Mais où les progrès tjes arts et des sciences 
demandent un concours particulier de circonstances et de com
binaisons particulières, il n’est plus permis de fixer un terme 
aux connaissances et aux decouvertes... »

T om. TT. ao
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T)ES OUVRAGES DE GÀÏ.L ET DE SPURZHE1M .

Plusieurs de nos abonnés ont exprimé le désir de 
trouver dans le Journal de la Société phrénologiquc )
Vanalyse des ouvrages trop peu connus des deux im
mortels fondateurs de la science. La société s’est em
pressée de confier une partie de ce travail à l ’un de ses 
membres les plus zélés, et peu de temps après M . le 
docteur Sarlandière est venu l i r e , dans une de nos 
séances, l’extrait de deux ouvrages fort remarquables 
de Spurzlieim , VEssai, sur les principes élémentai
res de Véducation, et V Essai philosophique sur la na
ture morale et intellectuelle de Vhomme. Il était im
possible de résumer avec plus de concision et de fidé- 
lité les opinions de ce célèbre plirénologiste. On 

verra, avec p laisir, que M . Sarlandière s’est, attaché a 
faire connaître véritablement l’ esprit des ouvrages cl 
de la philosophie de Spurzlieim , négligeant à des
sein tout examen critique qui n’aurait jias rempli le 
voeu de nos abonnés et l’ intention de la société. L ’a
nalyse des autres ouvrages de Gall et de Spurzhcim 
suivra de près celle que nous insérons aujourd’hui 
dans notre journal.

F .
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D ti

L IV R E  DE SPU R ZH EIM  '

INTITULÉ

ESSAI SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE L?ÉDUCATION,

Par le Docteur SARLANDIERE.

La Société phrénologique ni ayant chargé de lui 
rendre compte de Vouvrage de Spurzheim, qui a pour 
l itre : Essai sur tes principes élémentaires de VEduca
tion. 7 je viens m’acquitter de cette tache.

Cet ouvrage est un petit volume de 220 pag. in-80. 
comprenant, une introduction et deux sections.

Dans l'introduction, Spurzlieim expose le vice des 
méthodes quon a employées jusqu’ici pour élever 
l’homme, et il signale que d’une part on a cru qu’il 
l'allait le soumettre à une obéissance aveugle pour en 
obtenir le degré de perfectionnement que l’on dési
rait; et d’autre part, qu’il suffisait du raisonnement 
constant ou de l’exemple pour atteindre ce même 
but, sans avoir égard à l’organisation individuelle; 
que par conséquent on avait considéré l’homme nais
sant comme une table rase sur laquelle on pouvait 
imprimer la direction quon voulait lui donner pen
dant. sa vie : et c’est cet te erreur qui est cause que

20..
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l’éducation a fait si peu de progrès depuis les siècles 
les plus reculés. L’éducation ne crée aucune faculté , 
ni dans l ’hom m e, ni dans les animaux ; ces fa
cultés existent fondamentalement dans leur organi
sation , et sont la source de leurs dispositions ; il faut, 
s’attacher a connaître ces dispositions innées , et à les 
développer et les diriger , ou h prévenir l’abus de 
leur emploi par l’exercice d’autres facultés qui peu
vent les contrebalancer.

Dans le cours de cette introduction, Spurzheim 
s’attache à prouver que l’ éducation doit être la même 
pour toutes les variétés de l’ espèce hum aine, et il en 
prend occasion pour disserter sur la nature de l’es
pèce et prouver qu’on n’a différencié les hommes que 
sur leurs formes extérieures, et que leur classifica
tion en races ou variétés, d’après les analogies qu’ils 
présentent, n’a offert jusqu’à ce jou r aucun résultat 
satisfaisant. ; il  en conclut que la nature de tous les 
hommes est essentiellement la même *, mais que les 
facultés sont diversement distribuées et modifiées chez 
les individus dans les deux sexes et les nations en
tières ; que le but et les principes élémentaires do 
l ’ éducation doivent être les mêmes partout et dans 
tous les temps , et que seulement les moyens d’attein
dre ce but et d’ inculquer ces principes varient chez 
les individus , les sexes et les nations. 11 ne faut pas 
perdre de vue qu’on ne peut faire abstraction des fa
cultés fondamentales qui se reproduisent toujours 
dans l’organisation des individus, et que depuis la 
plus haute antiquité, l ’homme n’a ni perdu, ni acquis 
aucune faculté, soit affective, soit intellectuelle. Il ar
rive ensuite a considérer l’influence religieuse sous le 
^apport d el’éducation , etîl s’attache surtout à prouver
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l’excellence de la religion chrétienne ,* il fait un paral
lèle de cette religion avec la judaïque, et conclut sur 
ce point par ces mots : « Tout homme de bien admet- 
w tra donc, avec Saint-Paul, la supériorité de Jésus
» Christ, sur Moïse ; il considérera de même la reli
» gion clirétienne comme pl us parfaite, et celle des 
« Juifs comme défectueuse, impuissante, et consé
» quemment inutile. Il reconnaîtra que les preuves 

du véritable christianisme améliorent le caractère 
religieux et moral de la religion judaïque (1)* »
Dans la première section de l’ouvrage, Spurzheim 

traite des conditions d’où dépend le plus ou moins 
d’activité des facultés fondamentales, pour ensuite, 
dans la seconde section , traiter de leur direction.

Cette première section , divisée en quatre chapitres, 
comprend i°, Les lois de la propagation; ao. Les lois 
des fonctions végétatives ; do. L’ influence de l’exer
cice ; 4°* L ’influence mutuelle des facultés.

Les lois de propagation enseignent que le choix des 
individus à conserver et à propager, soit dans les végé
taux, soit dans les animaux, leur bon entretien physique 
et. les soins apportés a leur multiplication, sont le meil
leur moyen d’améliorer les espèces : l’homme est sou
mis aux'mêmes chances, les qualités du corps sont 
héréditaires, et le moral étant une conséquence de 
l’organisation physique, le perfectionnement des fa
cultés morales et intellectuelles doit également dépen
dre de la propagation ; il regarde, avec d’autres phy
siologistes, le croisement des races comme un élément 
de perfection , et veut que les enfans soient procréés 
dans la force de l’âge: ensuite il s’attache à prouver

' i' Page v.8.
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que ces préceptes et les lois de l’organisation ne sont, 
pas en contradiction avec la révélation ; il dit.que les 
lois de l ’organisation et les dispositions innées sont 
reconnues par le christianism e, et, que Dieu ayant, 
trouvé bon de révéler dans le temps une loi morale , 
il. faut reconnaître que celle-ci n’a pas détruit l ’orga
nisation ni anéanti les lois primitives; il conclut que 
les lois de Finnéitc ou de la propagation des disposi
tions forment la base de F éducation.

Dans les lois des fonctions végétatives il recom
mande les préceptes de l ’hygiène pour favoriser l ’ac
croissement et augmenter l’énergie corporelle; il fait 
divers rapprochemens entre la qualité des végétaux et 
celle de. l ’homme eu égard aux climats ; il s’attache 
surtout à recommander tout ce qui peut favoriser le 
développement de la première enfance ; il insiste prin
cipalement sur les règles de la diététique « qui sont 
» si importantes, d it-il, quelles ont été prescrites 
» comme des volontés du ciel; en effet, poursuit-il, 
j) étant des lois naturelles, elles sont ordonnées par 
» le créateur, et leur pratique est indispensable à la 
» prospérité de l’ espèce (i) ; il conclut en établissant, 
que les rapports entre le corps et les dispositions af
fectives et intellectuelles étant.dém ontrées, l ’éduca
tion de Fhomme physique doit précéder celle de F in
telligence, et marcher toujours d’accord avec elle 
sans que l’une des facultés puisse être cultivée aux 
dépens de Vautre, la santé étant, la hase, et l’ instruc
tion étant l’ornement de Féducation, et une bonne 
constitution physique assistant d’une manière éton
nante les fonctions de l ’esprit.

•i Pagr <>n.
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Dans le chapitre où Spurzheim traite deVexercice , 

il admet que les fonctions végétatives, affectives e* 
intellectuelles, acquièrent, par un exerciceconvena* 
ïile, plus de force intrinsèque et plus de facilité à 
agir, c’est donc encore un moyen de fortifier les fa
cultés et de les diriger : cependant il ne faut pas per
dre de vue que l’exercice ne crée aucune faculté, mais 
suppose toujoursTexistencedes dispositions naturelles, 
et que. le mol. exercer est synonirae de mettre en 
action. 11 blàiue les philosophes qui assurent qu’on ne 
peut cultiver que les facultés intellectuelles et qui pré
tendent que les sentimens et. les affections ne se per
fectionnent pas; il croit au contraire que ceux-ci sont 
beaucoup plus faciles à cultiver que rinlelligence, par 
la raison qu’ils sont plus actifs que les fonctions de 
l’entendement, et il cite des exemples a l’appui de 
cette opinion ; il fait remarquer que la mise en acti
vité de chaque faculté n'apparait pas dès la naissance, 
mais se manifeste à différentes époques de l’accrois
sement., cl que c’est alors seulement qu’il faut les cul
tiver et non pas prématurément, comme on le fait trop 
souvent pour quelques-unes ; il s’élève conLre la cou
tume de faire apprendre par coeur aux enfans des 
phrases dont ils ne sentent pas la valeur. Il blâme 
surtout qu’on obstrue leur cerveau pour leur faire pé
niblement apprendre le latin et le grec dans un âge où 
leurs facultés intellectuelles pourraient être occupées 
plus fructueusement ; il loue beaucoup l’enseignement 
mutuel, et il prescrit de proportionner l’exercice aux 
forces de l’individu, comme à la disposition organi
que ; il veut aussi qu’on n’exerce pas une faculté aux 
dépens d’une autre, et établit que toute faculté qui 
demeure long-temps inactive s’engourdit ; mais que si
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on l’exerce trop long-temps de suite, elle s’épuise ou 
elle se trouble. En conséquence il recommande de 
mettre en action les facultés qu’on aura jugé à-propos 
de développer les unes après les autres , et de changer 
d’occupation aussitôt qu’on éprouve de la fatigue dans 
une sorte de fonction. L ’exercice bien dirigé est d’une 
influence extrême dans l’ éducation, et dès la plus 
tendre jeunesse il peut commencer pour les facultés 
affectives comme pour les facultés intellectuelles ; en 
définitive, appliqué dans un degré convenable, l’exer
cice fait croître les organes , et surtout augmente leur 
activité.

Quant à l ’in fluence mutuelle des facultés, Spur- 
zheim établit que chacune d’elles peut être active par 
son énergie intérieure ou être excitée par une ou plu
sieurs autres, comme chacune peut être rendue inac
tive par sa propre faiblesse, ou par l’ influence d’une 
ou de plusieurs autres fat uités ; il enseigne que non 
seulement il y a action simultanée de facultés intcllcc- 
tucllcs (ce qui avait déjà été reconnu et nommé dans 
le langage philosophique association des idées ), 
mais qu’encore il y a action simultanée des facullés 
affectives. Il termine ce chapitre par quelques consi
dérations en faveur de la mnémonique, comme pro
pre à fortifier l ’action des facultés.

L’objet de la deuxième section de l’ouvrage do 
Spurzheim sur l’éducation est la direction des facul
tés, laquelle ne saurait être bien employée que d’après 
des principes déterminés , dont le premier et le plus 
important concerne la moralité de nos actions , le se
cond , la tendance active de chaque faculté j ïe troi
sième, la connaissance des motifs des actions ; le qua- 
fnème , la diversité destalcns naturels.
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Dans le chapitre qui traite de l’ importance de la 

jiioralité des actes, Spurzlieim pose en principe que 
la morale est indispensable dans ce monde au bonheur 
des hommes d’après l’ordre naturel établi par la 
création ; il ne sépare pas la morale de la religion, 
et il la place au-dessus de tonte autre espèce d’instruc
tion, mais il veut qu’on dégage la morale religieuse 
de toutes les contradictions dont on l’a hérissée, en 
donnant surtout des idées bizarres du créateur. «Quant 
» a m oi, d it-il, j ’aimerais a représenter le créateur 
-» comme un dieu de p aix , comme un père commun 
» qui désire le bonheur de tous les hommes , qui n’a 
» point égard à l’apparence extérieure des personnes;
» q u i, étant juste, charitable et sage, ne peut vouloir 
j) aucun mal, ni certainement le malheur temporel 
» de l’homme, comme un moyen de son bonheur

*  V

» éternel ; qui ne peut pas avoir créé la raison pour 
» en interdire l ’usage; enfin un dieu tel que Jésus- 
3) Christ a dépeint son père céleste; je n’hésiterais pas 
» non plus à me déclarer contre toute croyance, ten
» dant à troubler l’union ou à détruire la charité, etc.

Je démontrerais enfin, que l’amour de l ’humanité 
» entière est bien au-dessus de l ’amour des enfans, de 
» l’amour de la patrie et de la gloire nationale ; et que 
» le pardon généreux des offenses a plus de mérite 
3) que l’esprit de vengeance, ou un point d’honneur 
« mal entendu, etc. , etc (î). »

Je me suis déterminé à citer textuellement ce pas
sage de Spurzheim, parce qu’il rend mieux que tout 
ce que je pourrais dire, l’intention dans laquelle il a 
écrit ce chapitre, et q u îl est important, surtout dans

' v ' Pages i et T 5 ï .
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dans une analyse, de bien faire comprendre l’esprit de 
l’ouvrage dont on rend compte.

« Les lois qui règlent les actions de l'homme, diu 
» il ensuite, sont divisées, par rapport a leur origh 
j) n e , en deux classes, en divines et humaines. Les 
» lois divines sont de deux sortes, ou elles sontinhé- 
» rentes a la nature de l ’homme depuis sa créatiou, cl 
» s’appellent n a t u r e l l e s ;  ou elles ont été dictées dans 
» le temps par des em oyés du c ie l, et portent le nom 
» de r é v é lé e s .  Les hommes ont toujours eu des lois 
» p o s it iv e s  y soit r é v é lé e s , soit h u m a i n e s ;  les unes et 
» les autres ont été différentes chez les diverses na- 
» tions, et. la même action a été considérée, tantôt 
» comme une vertu et tantôt comme un vice, etc. (i)» 

Enfin il termine ce chapitre par le paragraphe sui
vant : « Qu’on leur enseigne, d it*il, la nécessité de la 
» morale et de la charité universelle pour se rendre 
» agréable à L ieu , quelque différentes idées qui leur 
a soient données en matière de religion et de mystère; 
» qu’ on leur montre la dépendance où ils sont de la 
« volonté du créateur et l’Impossibilité de tendre au 
» bonheur général, tant qu’on néglige les moyens 
» fondés sur les lois de la création ; enfin qu’ils ap- 
» prennent a considérer comme la pierre de touche 
» de toutes leurs pensées et de toutes leurs actions, 
» la pratique du précepte qui porte : T a  a im e r a s  tou  

» p r o c h a in  c o m m e  l o i - m é m o  ('>-). »
Toute faculté ayant delà tendance i» l’action, en rai

son de son activité, c’est a développer cette action, si 
les facultés sont bonnes, ou a réprimer cette action,

(i) Page i5 2 . 
■ 'i) Page I
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si elles sont m auvaises q u i l  faut s’attacher; il  co n vien t  

donc d’ctu d icr les facultés fondam entales chez les je u 

nes sujets p o u r sc con du ire d’après les in dication s  

qu’elles donnent : un des m eilleu rs m oyens de co m 

battre" les m auvaises dispositions est de ne pas leu r  

donner l ’ occasion de s’ exercer, et de faciliter en m êm e  

temps le  dévelop pem en t des dispositions q u i p o u r

raient contrebalancer ou annuler leur action. O n  

peut encore diriger des dispositions q u i pourraien t  

devenir n u isibles vers un b u t lo u a b le ; c ’ est ainsi qu e  

l’am our de l ’approbation, qui est unsentiinent national 

eliez les Français a été h ab ilem en t d irigé vers l ’ illu s -J vï
nation m ilitaire  ; c’ est ainsi encore q u ’on se sert de 

l'ém ulation , de l ’ institution des p r ix , pou r faire  

avancer les élèves dans leurs é lu d e s, etc.

C on clu sion  : T o u tes les facultés fondam entales ten

dent li l ’action ; un des points p rin cip au x de l ’éd u ca -  

lion est de les cu ltiver de m anière à étab lir un ju ste  

équilibre outre e lle s , mais les in stitu tion s sociales  

actuellem ent existantes sont en co n trad ictio n  avec la  

mise h exécu tion  de ces préceptes ; ainsi la raison et la  

murale répu dien t le d u e l, « m a is  le m onde déshonore  

celui qui refuse de risquer sa vie  pou r une in su lte ; 

la m orale chrétienne rejette les distinction s m o n -  

» daines et l ’ am our des richesses, m ais la van ité  et la  

» cupidité de ceux qui doiven t faire exercer la  m o -  

» r a ie , 11c se plaisent que trop aux décorations civiles  

> et au x riches d o ta tio n s, etc ( j).

11 n’ v a pas d’action sans m o tif d it Spu rzh eim  

<iu troisièm e chapitre de la deuxièm e section. Les fa

cultés propres à l’hom m e constituant son caractère

»

J)

1 Page* ]t)6- l<q.
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m o ral, si Von veut modifier ce caractère, il faut cher- 
clier à diriger par des motifs louables les qualités su
périeures en les développant, et asservir a celles-ci 
les facultés inférieures. C’est surtout par cette considt). 
ration que Spurzheim insiste tant sur la direction reli
gieuse. « Il n’y a pas de doute, d it-il, qu’une loi étant 
« imposée comme d ivin e, n’acquière beaucoup de 
» fo rce , et l’on comprend pourquoi les législateurs 
» aiment à donner leur volonté pour celle de Dieu,
» Ce moyen efficace de commander an nom de Dieu,
» peut être utile et quelquefois très dangereux, tout 
» dépend de la nature des ordonnances qu’on pro
» clame sous la sanction du c ie l, etc. (1) » Il cuire 
ensuiLe dans dos considérations étendues sur la néces
sité de faire adopter les préceptes du christianisme 
en les dégageant, de ce quJils peuvent présenter en cer
tains endroits de contraire au raisonnement, et en les 
harmonisant avec les vérités que présente la pliréuo . 
logie, 11 reproche à « la plupart des hommes intelli- 
» gens de ne pas même sentir qu’ il est d’une nécessite 
j> absolue de suivre les lois immuables de la création, <

3

» ce qui cependant, fait que l influcnce de la révéla- 1 
» t.ion est si salutaire, attendu que la vérité parle 
» d’autorité aux hommes, lorsqu’elle est, proclama' 
» par les envoyés de Dieu on par Dieu lui-même (2) ; » 
et il fait remarquer à cette occasion « que les législa- 
» leurs religieux se sont peu adressés a l’intelligence, 
» mais toujours aux sentimens, non seulement a celui 
» de la foi, mais surtout à l’ intérêt personnel ; etqntf 
» la foi religieuse, qui est, en elle-même un grand

( i )  Pages t fc>8 - lO p .  
'■ .>é P u a e  1 7 7 .
■ V.1 J
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» motif, se trouve singulièrement renforcée par la 
» croyance aux récompenses et aux punitions éter- 
» nelles, qui intéressent l’égoïsme, flattent l’ espérance 
» et inspirent la crainte. Ainsi, conclut-il, la religion 
„ ne néglige aucun moyen, pas même celui de satis- 
)> faire les sentimens inférieurs, pour disposer les 
» hommes à l’accomplissement de la loi (i). » 

Spurzheim termine ce chapitre en recommandant 
de faire servir les récompenses et les punitions, même 
le châtiment corporel, pour atteindre la direction 
qu’on veut moralement inculquer aux facultés, et tou
jours en motivant les préceptes.

lia diversité des talens naturels résulte des disposi
tions innées de chaque individu en particulier, il en 
est de même des caractères individuels ; ils résultent 
dos dispositions affectives. 11 est des individus heu
reusement constitués, en ce qu’ils n’ ont aucun v ice , 
et que la pratique de la morale leur est facile ; d’au
tres, avec assez d’équilibre dans les fonctions affec
tives, sont doués de talens supérieurs et excellent en 
beaucoup de choses. Ces individus privilégiés sont 
rares. Il en est. d’autres, malheureusement constitués, 
qui, au défaut des facultés intellectuelles, joignent 
de grands vices résultant de l ’absence des facultés mo
rales et du développement excessif des dispositions 
personnelles, susceptibles de troubler l’ordre social. 
Ceux-ci, heureusement, sont aussi peu communs; 
mais la masse des individus est composée de ceux qui 
conservent un équilibre plus ou moins parfait dans les 
facultés. Ce sont ceux-là sur lesquels l’éducation peut 
davantage ; parce qu’en exerçant les bonnes faculté^

(i) Page 173.
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et faisant taire les mauvaises ou lés faisant servir -, 
développer les autres, en les dirigeant selon des mo
tifs louables, on peut parvenir à modifier les carac
tères ou a développer les talens, en quelque sorte se
lon son gré et sans beaucoup d’ efforts. Ainsi donc, un 
des points principaux a considérer dans l'éducation 
est la somme des dispositions tant intellectuelles 
qu’affectives, pour se guider d’après cette donnée, ei 
diriger en conséquence les facultés du sujet qu’on veut 
élever. Il résulte de là que la même sorte d’ instruc
tion ne convient pas à tous les individus. Il faut ob
server que c’est en dirigeant les individus dès l ’en
fance, qu’on parviendra plus sûrement à les modifier. 
Car les hommes faits ont depuis trop long-temps 
exercé leurs facultés, pour qu’elles n’aient pas pris 
une certaine force ; et si les mauvais penclians ont éii, 
plus exercés que les bons, le pli est pris et difficile;» 
détruire. Spurzheim recommande surtout d’exercer 
les facultés r é j l e c t i v e s , c’est-à-dire le raisonnement, 
chez tous les enfans, et les facullés perceptives, seu
lement en proportion qu’elles sont nécessaires dans les 
circonstances sociales où les individus se trouvent 
placés : ainsi, il reconnaît que l'éducation intellec
tuelle est générale ou particulière. La première con
siste dans les notions générales que tout individu doit 
savoir : lire, écrire, calculer, la connaissance des 
préceptes moraux et les élémens des connaissances 
primordiales; la seconde varie d’après l’ état auquel 
on destine les individus : mais ici il faut porter la 
plus grande attention aux dispositions innées, à ce 
qu’on appelle la vocation, et se diriger en consé
quence ; sinon on perdra son temps, ou on réussies 
mol. Il faut surtout faire aimer le travail, il faut de
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plus s’attacher à ne pas enseigner de choses inutiles  

pour la profession k laquelle l ’in d ivid u  se d e stin e, et  

choisir des m éthodes c la ir e s, sim ples et a la portée de  

ia conceptiou des individus.

O utre les dispositions innées dans chaque in d ivid u , 

il faut encore considérer le degré d’énergie physique  

et m o ra le , la constitution et le  sexe : la m êm e éd u ca-  

lion , ni les mêmes m oyens de la  d o n n er, ne peu ven t  

servir pour les hom m es et les fem m es. Certaines d is

positions so n t, d’a ille u rs, toujours plus développées 

chez les u n s, et d’autres toujours chez les autres*, il  

faut donc y  avoir égard. Spurzheim  ici se p lain t de  

l’état de dépendance où les fem m es sont p la cées, et  

surtout du peu de soin q u o n  prend de leur éducation ; 

il blâme principalem ent le tem ps qu’ on em ploie k leur  

faire apprendre des arts d’agrém ent, et le  peu. desoin  

(.[u’on met à leur enseigner tout ce q u i concerne le go u 

vernement dom estique q u i leur est plus particulière

ment dévolu. « Q u  on encourage si l ’on veu t, d i t - i l , les 

» efforts des femmes pour qu’ elles arrivent aux de

» grés de talens par lesquels les hom m es ont acquis  

» la supériorité, mais q u e lle s  conservent aussi les 

» vertus qui leur sont propres, et qu’exige leu r con

» dition dans l ’ordre social ( i) . »

Dans un dernier ch ap itre, Spurzheim  traite de l ’ é -  

dncation publique et de l’ éducation particu lière. Il se 

prononce en faveur de l’ éducation p u b liq u e , m algré  

({ii il reconnaisse que les principes religieux seront 

mieux inculqués par une éducation privée ; mais il  

redoute le contact des dom estiques, dont les exem ples
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peuvent développer les penchans inférieurs, et la fai- 
blesse des parens qui peuvent gâter le caractère de leurs 
enfans par leur prédilection ; tandis que « l1 éducation 
» publique tend particulièrement a entretenir l ’atta- 
» chement réciproque, la bienveillance générale, 
» l ’ordre et l’obéissance. Les règles de conduite sont 
» communes, et l’exécution doit être prompte. Elle 
» seule procure le grand avantage de l’ émulation et 
» de l’enseignement m utuel, et elle peut offrir de 
» bons maîtres que peu de fortunes sont en état de 
» payer (i). »

V o ici la conclusion de l’ouvrage : c< Le grand objet 
» de l ’éducation est, non pas de créer, mais de déve- 
» lopper et de diriger les dispositions innées. Elle 
» doit donc être fondée sur la connaissance de la na~ 
» ture humaine, cest-a-dire, des facultés fondamen- 
» taies et des conditions dont leurs manifestations 
» dépendent. E lle doit surtout avoir égard h la diffé- 
» rence qu’ il y a entre les facultés affectives et les fa- 
» cultés intellectuelles.

» Ensuite, tous les moyens, soit pour augmenter 
» ou diminuer l’énergie des facultés, soit pour diri- 
» ger les actions, doivent être employés selon les dif- 
» férences de situations et de caractères. L’ obligation 
» de se soumettre à toutes ces conditions est indispen- 
» sable pour perfectionner l’espèce hum aine, et pour 
» améliorer son sort. Mais comme peu de personnes 
» se sentent disposées h les rem plir, l ’observateur, 
» ami de l ’humanité, tout en déplorant l ’ignorance 
» où le  grand nombre se trouve, prévoit que les pro-

(0 Page 219,
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» grès du perfectionnement seront extrêmement lents. 
j> Néanmoins, il ne se lasse point de répéter ce que 
» l’on doit faire pour arriver au degré de perfection 
,i dont Vhomme est susceptible et auquel le Créateur 

parait l’avoir destiné (i). »

i ) Page-220.

T om. IL
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A rticle h » . L 'auteur de cet article 11e partage jm 

l ’ opinion so u le n u e p a r D u ga ld  S te w a r t, qu e le car.io 

1ère national d’ un p eu p le dépend entièrem ent des 

circonstances extérieures (c lim a t, s o l,  e t c .) ,  et ijue 

la som m e p rim itive  de facultés in stin ctives, morales 

e t .  in tellectu elles de l’espèce H um aine, est la m ême en 

tou t pays, i l  fait rem arquer que l ’ histoire nous pré

sente dans les diverses nations des traits permanent, 

distincts de caractère, lesquels in d iq u en t positivement 

des différences naturelles dans leurs facultés. L es peu

ples européens o n t toujours m ontré une forte ten

dance aux am éliorations m orales et intellectuelles 

L es révolu tion s p o litiq u e s, les invasions de barbares, 

ont quelquefois arrêté cette tendance, m ais ils  ne l’ont 

jam ais supprim ée ; e t ,  une fois l’ obstacle d isp aru , les 

im pu lsion s naturelles reprenaient toute leu r activité.

L es peu ples d’A sie se présentent avec un c a r a c t è r  

différen t : ils se sont élancés de. bonne heure dausn 

carrière d u  progrès mais ils se sont, arrêtés presqu
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<1ôa le com m encem ent, et sont restes à un degré peu  

élevé de l’échelle des connaissances hum aines. L e s  

nat ions africaines offrent les m êm es phénom ènes : le  

peu de renseignemens historiques qu e Ton possède sur 

e lle s, nous les m ontrent constam m ent dans la même 

infériorité m orale et intellectuelle. Q u e lle  que soit la  

nature d u  so l, du clim at (et il y  a beaucoup de va

riété sous ce rapport dans cette partie d u  m o n d e ) , 

3TOus n ’y  trouvons aucun peuple q u i offre les ru dim en s  

mêmes de la civilisation.

L es Am éricains indigènes sont encore dans une p o 

sition plus déplorable : leu r contact avec les E u r o 

péens leur a bien procuré quelques-uns des vices de la  

civilisation , mais il ne leur a donné aucun de ses avan

tages ; ils voient les prodiges de notre industrie sans 

éprouver le désir d’ y être initiés. P lusieu rs peuplades  

de l ’ A m érique du sud sont arrivées, il  est v r a i, à une  

lueur de civilisation ; mais ce progrès est si faible et 

les exem ples en soul si rares, q u ’on peut considérer  

le fait com m e une, véritable exception  (i) .

L ’ auteur que j ’analyse revient encore sur l’ opinion  

de D u ga ld  S te w a rt, et in voqu e le tém oignage de  

l’histoire pour m otiver la critiq u e qu’ il fa it de cette  

opinion. Il com pare ensuite l ’ organisation cérébrale  

des Caraïbes avec celle des H in d o u s, et p r o u v e , par  

l’examen des crânes de ces différentes races, que pos-

(i) M. Dumouticr a publié , dans le Journal phrénologique t 
une notice sur les quatre sauvages de la tribu des Charmas (Amé
rique du sud). On y voit qu’il y a exagération dans ce que l’on, 
«lit ordinairement de l'infériorité intellectuelle des sauvages. Les 
réflexions qui terminent l’article que j ’analyse se rapportent aussi 
•« cette importante question. (iV. du T.)
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sède la Société pliréûologique d’E dim bourg, que les 
différences dans les manifestations correspondent par
faitement avec les différences dans les apparences ce-

i

rébrales. 11 termine ces considérations générales par 
un tableau synoptique de mesures prises sur plu- 
sieurs crânes de races diverses. E n  reproduisant ce 
tableau., je dois avertir que les évaluations ont été 
conservées en pouces anglais, qui sont, comme on le 
sait, un peu plus faibles que les nôtres.

Eans l’article dont je  viens de reproduire la subs
tance, des questions de la plus haute importance ont 
été abordées : elles m éritaient, ce me sem ble, d’être 
plus amplement développées. Comme leur solution 
peut exercer une grande influence sur l ’avenir de la 
phrénologie, et contribuer a la faire entrer dans une 
voie plus large que celle où cette science est demeu
rée jusqu’à présent, j ’ essaierai de les examiner avec 
quelque détail.

Voici quelles sont ces questions : 
i ‘>. Q uelle peut être l’ influence des circonstances 

extérieures sur l ’homme'!
üo. Pourquoi les sauvages témoignent tant d’hor

reur pour la civilisation et pour l’industrie !
3o. tSi les diffé rences qu’on remarque de nation à 

nation sont susceptibles de disparaître?
i°. En parlant des circonstances extérieures, il 

était juste de critiquer l ’opinion de Dugald Stewart, 
qui veut que le s o l, le clim at, e tc ., créent en quel
que sorte les caractères; mais il fallait, reconnaître 
aussi qu’il est certaines de ces circonstances extérieu
res qui exercent la plus grande influence sur l’ homine • 
a in si, par exem ple, le milieu social dans lequel ce
lui-ci exerce son activité, bien qu’ il n’ait pas, iî est

I
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vrai, la propriété de changer, de détruire les carac
tères , peut du moins leur imprimer deux essors, deux 
directions essentiellement différentes, dont l ’une sera 
bonne et l’autre mauvaise. L ’individu qui vient au 
inonde avec un grand penchant à acquérir, sera un 
voleur dans certaines circonstances, tandis que dans 
d’autres, il sera tout simplement poussé à devenir un 
grand propriétaire, un amateur de collections. Le 
même homme, qui était un effronté bandit en Angle
terre, devenait un honnête cultivateur à In Nouvelle- 
Hollande : son caractère avait-il changé! Non *, car si 
on l’avait replacé dans sa position première, il se fut 
abandonné au meme vice ; mais les circonstances qui 
.l’entouraient n’étaient plus les mêmes et son caractère 
jircnait une direction différente. Pour peu qu on s*appe- 
s;mtisse sur ce fait et sur les conséquences qui en décou
lent, on peut s’apercevoir quelles amènent, invincible
ment cette déduction:— que sil’lionnne est malheureux 
et méchant, cela tient aux circonstances qui l’environ
nent; que ccs circonstances une fois changées, l’essor, 
la direction des caractères change avec elles; et que si 
cela a lieu sur des êtres déjà faussés, déjà profondé
ment démoralises, comme les déportés de la Nouvelle- 
Hollande, cela arriverait, à plus forte raison, sur les 
individus qui, dès leur plus Las-agc, seraient soumis 
i l’influence bienfaisante d’un milieu social réelle
ment approprié à la nature de l ’homme, au lieu de se 
irouver entourés, comme maintenant, de circons
tances qui , presque t oujours, poussent au mal : 
comme, par exemple , la misère, l ’ignorance, la diffi
culté de parvenir par des moyens honnêtes, et la fa
cilité de s’enrichir par des voies de fourberie ; en un



3 io JOURNAL PHRENOLOGIQUE
mot, cette simple observation conduit tout droit à 
reconnaître la nécessité d’une réforme sociale.

2°. On s^étonne que les sauvages témoignent tant 
d’éloignement pour la civilisation et pour le travail ; cet 
éloignement est tel, que la plus grande imprécation 
qu’ils puissent adresser à un ennem i, c’est de lui 
souhaiter de labourer un champ. Mais quelle est la 
cause de cette aversion? Les sauvages haïssent le tra
vail parce qu’ il ne se préscnlepas a eux sous une fornir 
attrayante; et je pense que nos ouvriers civilisés ne 
s y livreraient guère sans les exigences de l’estomac, 
qui les forcent, de s’enfermer, pendant quinze ou 
seize heures chaque jo u r , dans des ateliers souvent 
malsains, pour se livrer à un travail qui n’est pas de 
leur choix, qui ne suffit pas a leur procurer le néces
saire, et qu’ils n’ ont, pas meme la certitude de pou
voir toujours exercer. L’ instinct du sauvage le sert 
bien lorsqu’il le pousse à s’ éloigner de nos bagnes in
dustriels, décorés du nom <le manufactures, où il 
perdrait l'insouciance, la santé et. la liberté, les trois 
plus grands biens que l’ homme puisse posséder.

Le sauvage déteste la civilisation, et, au grand 
étonnement, des gens éclairés, il ne désire nullement 
cuiller la vie misérable que, selon nous, il mène dans 
scs forêts. Pourquoi? Ici encore la raison n’est pas 
difficile à trouver : 'l'homme , dans l’état de nature, 
jouit d’ une certaine quantité de droits, qui sonila 
faculté de chasser, de pécher, toujours et partout, de 
cueillir les fruits des arbres, de mener paître en tons 
lieux ses bestiaux; il peut former des ligues, des as
sociations libres avec ses compagnons, et s’emparer 
de tout ce qui est a sa portée et a sa convenance. La 
civilisation offre-t-elle au sauvage quelque chose qni
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équivaille à l ’exercice de ces droits naturels? Non, 
assurément : que lui font les merveilles de l ’industrie, 
jcs arts et des sciences? IL est trop ignorant, trop peu 
développé, pour les comprendre et pour désirer la 
jouissance quils procurent*, mais, en revanche, ce 
que son instinct lui révèle sur-le-champ, cest 1 op
pression qui pèse sur les civilisés, c est 1 état de con
trainte dans lequel ils vivent. Pour rallier les sau
vées au travail et les faire entrer dans une combinai-' (j
son sociale différente de celle sous laquelle ils se 
trouvent heureux , il faut trouver 1 art de leur rendre 
)e travail attrayant; il faut aussi que la combinaison 
sociale ii laquelle on voudra les soumettre, leur offre 
l’équivalent des droits naturels dont ils jouissent 
maintenant.

3\ Les différences intellectuelles qui existent de 
nation a nation sont-elles susceptibles de s’effacer? 11 
est positif, quoique l’on ait beaucoup exagéré le fa it , 
que certains peuples sont fort inférieurs à d’autres 
sous le rapport des facultés intellectuelles et. des sen- 
lîinens moraux ; et la phrénologie trouve l’explication 
de cette infériorité dans les différences d’organisation 
cérébrale. Mais peut-on affirmer que ces nations 
soient susceptibles de se placer un j°u i sur le pied de 
l’cgalité avec les races pl us favorisées i Je ne le peux pas, 
ii moins que ces dernières ne viennent a dégénérer. 
Si le développement intellectuel et moral de l ’espèce 
humaine s’opère intégralement, les infériorités rela
tives continueront sans doute de subsister. Ne poui t 
rait-on pas expliquer ce fait par la réflexion suivante . 
Il est certain que la destinée de l'homme, ici-bas, est 
la gestion, l ’exploitation du globe qu il li&bitc ; cette 
gestion embrasse une série de travaux, de fonctions,

T



O 1 9 JOt'KAAJL PliRÉiN OJuOOlQ U  i l

qui suivent une marche ascensionnelle depuis Vlium- 
hle labeur du terrassier jusqu’aux sublimes occupa
tions d’un Newton ou d’ un Cuvier? Il parait raison
nable de penser, et l ’observation l’autorise jusqu’à 
un certain point, qu’à cette série de travaux, de fonc
tions, correspond une série de travailleurs, de fonc
tionnaires, destinés par la nature à exercer le genre 
d’activitc dont ils sont doués sur le genre d’occupa
tions qui y correspond (i). Dans cette hypothèse , on 
expliquerait parfaitement l ’infériorité de certaines 
nations par rapport à d’autres, et les différences qu’on 
observe entre les individus d’une même nation. Dans 
l ’immense échelle dont je viens de parler, chacun 
aurait son échelon , et les degrés inférieurs , pour être 
plus bas placés, n’en seraient pas moins nécessaires à 
l ’harmonie générale. La bonté d’un mécanisme social 
consisterait donc à placer chaque individu dans des 
circonstances telles, qu’il put se développer intégra
lement et choisir librement la fonction qui corres
pond à ses penchans, ses facultés et scs apt itudes. Ce 
n’est pas ainsi que les choses se passent dans l’état so
cial qui nous régit ; espérons que les études phrénolo- 
giques, qui ont déjà jeté tant de lumières sur l ’organi
sation passionnelle de 1* ho mine, conduiront aussi à 
constater (a) le mécanisme dans lequel les caractères 
pourront se développer librement et sans danger pour 
ï’individu comme pour la masse.

( i ) Si l ’on admet ce fait, on ne pourra s’empêcher de condam
ner la société actuelle, qui, selon la remarque de Figaro, fait nu 
mathématicien de celui qui était prédestiné à être danseur, e t, 
par contre, un danseur du mathématicien. ( N . T). T. )

(9,) .Te dis seulement constater, car il n’y  a pas lieu à chercher: 
la découverte est faite. Te me propose d’éclaircir ce que cette 

assertion peut avoir d'obscur dans im article spécial.!' ?V. D. T.,-
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A r t . II du Journal tC Edimbourg. —  Cet article 

est une monographie (le l’organe de la philogéniture. 
L’auteur rappelle l’opinion des anciens, qui attri
buaient l’amour maternel à la matrice et aux ma
melles, parce q u e , disaient les partisans de cette 
dernière explication, la succion du nouveau-né sou
lage la mère, qui de là prend de l ’affection pour sa 
géniture. Il expose la manière dont Gall est arrivé à 
la découverte de cet organe, et il fait remarquer les 
différences que son développement présente dans les 
deux sexes, différences qui répondent parfaitement, 
aux manifestations. Après avoir rapporté un grand 
nombre d’observations, extraites de G all, et qui sont 
généralement connues, il termine par cette remarque : 
—  Que les personnes clic/, lesquelles la philogéniture 
est très développée, éprouvent une grande sympathie 
pour les êtres faibles et sans appui.. Il rappelle, à ce 
sujet, que Gall, avant d’avoir découvert les véritables 
fonctions de cet organe, affirmait que tous ceux chez 
lesquels il avait atteint son maximum de développe
ment, étaient d’une sensibilité excessive.

J’ajouterai à ces observations que l’organe de la 
philogéniture a la propriété de stimuler fortement 
d’autres organes, notamment celui de la combativité. 
On sait le courage que déploie la femme la plus pusil
lanime quand, son enfant est en danger. C ’est une 
étude intéressante à faire que cette stimulation de cer
tains organes par d’autres. Remarquons, dès-à-présent, 
qu’il n’y a pas toujours réciprocité : ainsi, dans le cas 
que je viens de citer, la combativité, qui peut être 
stimulée par la philogéniture, ne jouit cependant pas 
de la propriété de stimuler cette dernière.
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D isco u rs prononcé par Ai. D upjjv aîn é, président de 
la Chambre des députés j procureur-général, à 
Vaudience solennelle de rentrée de la Cour de 
cassatioji.

Nous avons eu l’occasion de signaler plusieurs fois 
les progrès de la phrénologie, soit en France* soit à 
l’étranger; mais celui que nous enregistrons aujour
d’hui dans notre journal, était sans exemple dans son 
histoire. Depuis long-temps, Gall et ses élèves les plus 
distingués, avaient appelé l ’attention des législateurs 
et des juges sur d’importantes questions de justice cri
minelle. Leurs éloquentes paroles n’avaient entraîné 
cpie des convictions individuelles ; la loi et ses inter
prètes prouvaient par leur silence que la phrénologie 
était encore considérée comme une science systémati-r 
<jue, et ne devait jamais être consultée lorsqu’il s’agis
sait des intérêts vitaux de la société, de la punition 
du crime. Cependant la phrénologie tendait sans cesse 
ii se. généraliser ; insensiblement elle gagnait, les mas
ses, elle pénétrait, dans les mœurs, de sorte qu’aujour- 
d’h u i, parmi les hommes éclairés on n’a plus besoin 
de demander : fjui est-ce i/tti croit a la phrénologie , 
mais bien plutôt où sont les gens assez- aveugles pour 
ne point, y croire? le progrès s’est surtout révélé dans 
le discours prononcé par l’ éloquent procureur-général 
i la Cour de cassation, dans l ’audience solennelle de 
rentrée de iB'33. Après avoir indiqué les améliora
tions introduites dans les lois pénales, M. Dupin con
tinue en ces termes: «La philantropie, je le sais, 
accuse la timidité de nos réformes ; elle appelle de ses
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vœux une véritable révolution dans le système de lu 
pénalité. Aux yeux de quelques philosophes, le 
crime n est pour ainsi dire que la suite d’une affection 
cérébrale; c’est une sorte de maladie, et pour eux, 
tout procès criminel se réduit presque h une question 
de phrénologie ; dcs-lors, au lieu de peines sévères, il 
ne faudrait que de bons soins ; les prisons ne devraient 
être que des hôpitaux où les coupables seraient habi
lement traités, des gymnases où ils fortifieraient leurs 
organes, des écoles où s’éclaireraient leurs esprits ! Je 
n’accuse pas ces utopies dans ce qu’elles ont d’humain 
et de généreux, je  résiste seulement à l’extension trop 
rapide qu’on voudrait donner à leur application. »

C ’est la première fois que dans le temple de la jus
tice, l’interprète delà loi nomme la phrénologie, non 
pour la tourner en ridicule et l’attaquer, mais pour 
demander que de sages lenteurs, cl des travaux savans 
et utiles préparent Vœuvre de la législalioji.

Nous avons appris que quelques jours après cotte 
séance mémorable, M. Dupin était allé visiter une 
collection de bustes en plâtre moulés sur nature, 
chez; un de nos célèbres professeurs, et. qu’il a,Tait été 
singulièrement frappé de l'organisation de plusieurs 
tètes, et de la concordance de leurs formes extérieures 
avec la vie et les actions des individus. F.

i
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322 ESSAI PHILOSOPHIQUE
co n n u s, a en ju g e r par les différens ju gem en s qu ’on 

p o rte  sur lu i. C es raisons m ’engagent à en parler avec 

qu elqu es détails.

D an s la préface, l ’auteur disserte sur la qualifica

tio n  de philosophe  , q u ’ il d it être souvent m al appli

q u é e , ainsi qu e le  m ot systèm e  et le  m o t esprit.
Il disserte égalem ent sur la  d istin ctio n  de l’iionnue 

en physique  et. en m ora l, sur la v ie  autom atique  el 

ta v ie  anim ale. « Q u a n t a m o i , d it,-il,  je  comprends 

» dans la vie  au tom atiqu e toutes les fon ction s qui si1 

» font, sans connaissance, et dans la vie  anim ale toute;

» celles q u i ont. lieu  avec connaissance. L e mot mord 
» eu opposition avec le m ot physique y est. donc sino

» n yine rie la vie an im ale, q u ’on pourrait, nomnivi 

» avec raison la vie phrcenonuitiqne. »

Il fait rem arquer ensuite qu ’aucune des divisions 

adoptées ne fo u rn it des signes caractéristiques qui sé

parent. l ’hom m e des anim aux.

l i ’ ou vragc est divisé en cin q  sections : la première 

traite des facu ltés fondam entales d e là  v ie  anim ale. — 

L a  s e c o n d e , de l ’ origine de ces facultés. — L a  troi

sièm e, des co n d itio n s de leurs m anifestations. —  La 

q u a triè m e , de la m orale naturelle ii l'h o m m e . —  hit 

cin q u iè m e , de qu elques considérations pratiques.

S p u rzh cim  com m ence la première, section en repro

chant. aux philosophes de n’ avo ir considéré l ’honunt' 

que. gén éralem en t sous le rapport, m oral et. intrl- 

le c t u e l , tandis que p h ysiq u em en t il a été considéré 

sous les détails les plus m in u tieu x.

L es zoologistes com prennent toutes les facultés Je* 

an im aux in férieurs à l’hom m e sous le  nom  Ôl in s lin cl y 
ou im p u lsio n  intérieure à faire q u elq u e chose sans en 

connaître la cause. L e s  p h ilo so p h es idéologistes et
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moralistes qualifient les facultés de rhomme d ’intel
ligence f ou faculté de raisonner. Mais le mot instinct 
est un terme trop général pour les animaux , comme 
celui d’ intelligence un terme trop général pour 
l’homme; il y a plusieurs sortes d’instincts, et il y  a 
Jes instincts communs aux animaux et à l’homme ; 
quelques individus manquent de certains instincts, 
d’autres en possèdent plusieurs.

Les animaux sont susceptibles d’intelligence : les 
facultés intellectuelles sont restreintes ou multipliées 
dans les divers individus, et en raison du perfection
nement de leur organisation.

Les fonctions vitales qui régissent nos organes sont 
de deux espèces, les fonctions de la vie automatique 
et les fonctions de la vie animale. C’est dans les fonc
tions de la vie animale que se classent les instincts et 
l’intelligence.

Divers systèmes philosophiques ont été inventés 
pour rendre compte de ccs fonctions de la vie ani
male : les uns ont tout rapporté à la sensation 7  d’au
tres a la volonté, d’autres a la sensibilité, d’autres à 
la compréhension ou l ’ intelligence de perception ; 
ainsi la plupart ont rapporté les actes de la vie ani
male a une cause déterminante raisonnée, et cepen
dant les philosophes, les modernes surtout, ont tort 
de croire que l’intelligence « est la seule source de nos 
» actions ; que tout ce qu’ on appelle volonté, senti- 
» ment et désir, en résulte; que les mauvaises actions 

dépendent uniquement des erreurs de jugement, et 
que pour rendre les hommes meilleurs, il suffît de 
cultiver leur entendement. »
Les fonctions animales sont nécessairement de deux

j , ■

sortes « qui existent séparément, et qui ne sont pas

))

5)

»
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» to u jo u rs  p ro p o rtio n n ées  les  unes a u x  au tres. Ce 
» son t les  fo n c tio n s  a ffectives  et le s  fo n ctio n s  intel- 
j> le c tu e lle s . »

C es fo n ctio n s  tliversem en t q u alifiées o n t occupé 
d e u x  classes d e  pen seu rs ; les uns, les  rapportant, u n i
q u em en t à l 'in te llig e n c e , o n t été ap p elés id é o lo g is le s  ; 

les  «autres, le s  ra p p o rta n t a la v o lo n té , surLout par rap. 
p o r t  au d e v o ir , o n t été appelés m o r a lis te s .

1 L e s  id é o lo g istcs  n’ ont en visagé q u e ‘les  m an ières g é 
n éra les  et co m m u n es d o n t l ’ e sp rit  o p è r e , et n ’ o n t in 
d iq u é  que d es m o d es d ’ a c t io n , e t n u llem en t des fa
c u lté s  fo n d a m e n ta le s , on des m an ières déterm inées 
d e  sen tir  e t d e  p en ser. A in si V a t t e n t i o n , la  p e r c e p 

tio n  j la  m é m o ir e , la  r é m in is c e n c e , le  ju g e m e n t . , /’/ 
m a g it ia lio n  , ne sont, pas des fa cu ltés  fo n d am en ta les ; 
m ais des m o d es d ’ a e lio n , des facu ltés in te lle c tu e lle s , 
p o u v a n t s’a p p liq u e r  à p lu sieu rs  facu ltés fo n d am en ta
les ; le sq u e lle s  facu ltés  le u r  o n t été entièrem ent, in* 
co n n u es.

L es m o ra lis tes  son t d e  d e u x  espèces : les uns fo n 
d e n t le u rs  d o ctr in e s  su r la révé la tio n  ou la fo i, c'est- 
à-dire- sur les  cro yan ces re lig ie u se s; les  autres les b a
sen t su r l’ o b serva tio n  de la n atu re  de l'h o m m e . 
S p u rz b e im  é v ite  d ’ exam in er les systèm es r e lig ie u x , 
cependant, i l  la isse e n tre v o ir  sa p ré d ile ctio n  p o u r la 
d o c tr in e  ch ré tie n n e  q u ’ il c ro it  fon d ée sur les  facultés 
p ro p res  à l 'h o m m e , « et s ’a cco rd a n t seu le  avec la  m o 
ra le  n a tu re lle  , » tout, eu regard an t com m e fâcheux 
q u e l l e  a it été co rro m p u e  p a r des id ées p ayeu n cs et 
des vu es p erso n n elles  ; e t en fa isan t des vœ u x  p ou r 
q u e l le  so it ren d u e  «à sa p u reté  p r im itiv e . Q u a n t à la 
d o c tr in e  q u i est basée su r la con n aissan ce de la nature 
d e  l 'h o m m e , e lle  est fo rt p eu  a v a n c é e , et les m odes

t
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[ il’a c tio n  so n t e n c o re  ic i  c o n fo n d u s  «avec les  fa c u lté s  
fo n d a m en ta les. L a  v o lo n té  jo u e  le  p r in c ip a l rô le  , e t  
sous c e tte  e x p re ss io n  so n t c o m p ris  to u te s  les  so rtes  e t  
tous les  d e g ré s  de d é s ir s ,  d ’ in c lin a tio n s  et d e  s e n ti-  
jncns ; a in s i les  m o ra lis te s  p a r le n t  d e  vo lon tés. p lu s  p u  
m oins f o r t e s , d e  b o n n e s  et d e  m a u v a ise s  v o lo n t é s , 
etc. L e s  a f f e c t i o n s ,  co n sid é ré e s  en te rm e  g é n é ra l, el le s  
p a ssio n s  ne d o iv e n t pas être p rises  p o u r  des fa c u lté s  
fon d am en tales on  p r im itiv e s  , m ais  p o u r  d es m o d e s  

: J actiu ii. L a  p e in e  et le  p la is ir  so n t d es a ffe c tio n s  o u  
des p u ssion s , e t n e  so n t pas d es  fa c u lté s  fo n d a m e n 
tales ; c e s  fa c u lté s  p e u v e n t  ê tr e  a c tiv e s  a  d iffé r e n s  d e 
grés e t ê tre  en  p a r t ic u lie r  c o n s id é r é e s , s o it  c o m m e  
sim p ie  a f f e c t i o n , s o it  c o m m e  p a ssio n . S p u r z h e im  
exam ine le s  o p in io n s  m o ra le s  d e  S o c r a te  e t  c e lle s  d e  
P la to n , fo n d a te u r  d u  ra tio n a lism e  ; i l  fa it  re m a rq u e r  
que le s  m o ts  v ic e  e t  'v e r tu  o n t  été  a p p liq u é s  s o u v e n t  

i aux m êm es ch o ses : ce  q u i é ta it  v e r tu  c h e z  u n  p e u p le  
ou d an s u n e  r e l ig io n ,  é ta it  s o u v e n t  c o n s id é ré  c o m m e  
vice a i l le u r s . C e  so n t d o n c  d es  actes  d e  c o n v e n tio n  
et, ne p o u v a n t  p asser p o u r  d es fa c u lté s  fo n d a m e n ta le s ; 
le c é lib a t  q u i é ta it  e n  h o r r e u r  c h e z  le s  S p a r t ia te s , est 
une v e r tu  c h e z  le s  p rê tre s  ro m a in s . L e  c a ra c tè re  m o 
ral, in h é re n t a l ’ h o m m e , n’ est p as, c o m m e  le  p en saien t, 
les a n c ie n s , s im p le  o u  le  résultat, d ’ u n  se u le  fa c u lté  : 
on n ’ est pas v e r tu e u x  en  to u te s  c h o s e s , o u  o n  l ’ est, 
rarem en t ; te l in d iv id u  q u i est m o ra l d an s u n  sen s , 
peut n e  p as l ’ ê tre  so u s d ’ a u tre s  r a p p o r ts ,  c e la  d é p e n d  
de ses d is p o s itio n s  fo n d a m e n ta le s . O n  p e u t  a d m e ttre  
que la  v e r tu  est le  ré s u lta t  d e  to u te  bonne, a c tio n  q u i 
résu lte d e  la  p r é d o m in a n c e  d e s  fa c u lté s  s u p é r ie u re s  s u r  
les in fé r ie u r e s  ( i  ); c e p e n d a n tle s  fa c u lté s  n e  d o iv e n t  ê tr e

(i) F. la division et la position des facultés fondamentales du

cerveau.
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co n sid é ré e s  en e lle s -m ê m e s , n i co m m e  b o n n e s , ni 
co m m e m a u v a is e s , ces d é n o m in a tio n s  n e  co n cern a n t 
q u e  le s  e m p lo is  q u ’ on  en  fait,,’ a in si i l  p eu t y  a v o ir  au
ta n t  d e  v e r tu s  q u e  d e  fa c u lté s  a ffe c tiv e s .

Q u e lq u e s -u n s  o n t  c r u  q u e  l’ in té r ê t  p e rso n n e l fait 
a g ir  u n iq u e m e n t l ’ h o m m e  ; q u e  c ’ e s t là  to u t le  m o b ile  
d e  sa c o n d u ite . S a n s  d o u te  l ’ a m o u r  d e  so i e st u n e  fa
c u lté  fo n d a m e n ta le , m a is  e lle  n’ est pas la  se u le  ; on 
p e u t se u le m e n t a d m e ttre  q u ’ e lle  est u n e  d es p lu s  ré
p a n d u es. D ’ ap rès ces c o n s id é r a t io n s , le s  m o r a lis te s , 
d e  m êm e q u e  le s  id é o lo g is te s , ne co n n a isse n t p as h  
n a ttire  d e  P h o m m e  ; le s  u n s e x ig e n t  Une a v e u g le  co n 
fia n ce  d a n s le u r s  a s s e r t io n s , q u ’ i ls  a p p u y e n t sou ven t 
s u r  u n e  a u to r ité  s u p é r ie u r e ;  le s  a u tres  n é g lig e n t ég a 
le m e n t le s  se n tim e n s n a tu r e ls ,  e t c o n s id è re n t la  r e l i 
g io n  e t la  m o ra le  co m m e  d es  m o y e n s , servant, p u re 
m e n t à  g o u v e r n e r  le s  h o m m e s , et h les  fa ire  ser
v i r  a u x  v u e s  des g o u v e rn e rn é n s  ou des fa c t io n s  r e l i
g ieu ses.

a L e s  é co le s  p h ilo s o p h iq u e s , q u e lle s  q u ’e lle s  so ien t,
» a d m e tte n t d an s la  v i e ,  ta n tô t  un a g en t n o m m é es-  

» p r i t  o u  d m e ; o u  u n e  fo rc e  n o m m ée s e n s ib ilité  an i- 
» " m a le ,  in te llig e n c e  o u  a t t e n t io n ;  o u  un o rd re  fie 
» fo n c tio n s  a p p e lé e s  sen satio n s : tantôt, d e u x  a g e n s , 
» l ’ e s p r it  e t l ’ Ame ; on  d e u x  fa c u lté s  p r im iliv è s  du 
î> m em e a g e n t ,  in te ll ig e n c e  et v o lo n té  ; o u  d e u x  or- 
» d res  d e  fo n c t io n s , in te lle c tu e lle s  e t m o ra le s . » Ces 
m êm es é co le s  d iv is e n t  V in t e llig e n c e  en  « p e rc e p tio n , 
» m é in o ir e e t im a g in a t io n  ; o u  en a tte n tio n , m ém o ireet 
» ju g e m e n t. E l le s  d iv is e n t  la  v o l o n t é  en  d iffé ro n s  dé
fi g ré s  d ’a c t iv i t é ,  d e p u is  la  s im p le  v e llé ité  ju s q u ’ à 
» l ’ ir r é s is t ib ilité .  E l le s  con sid èren t, le s  im p ression s 
» su r le s  sens e x te rn e s  co m m e la cau se  p r im it iv e  de
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» to u te  a c t iv ité  fie  l ’ in te llig e n c e  o u  d e  l 'e s p r it  ; ta n 
» flis  q u e  la  so u rc e  d ’a c t iv ité  de la  v o lo n té , c o n s id é -  
» rée co m m e  fa c u lté  fo n d a m e n ta le , o u  co m m e l ’ e f fe t  
» d e  l ’ in te ll ig e n c e , est to u jo u rs  in té r ie u re . E l le s  e n 
» se ig n e n t q u e  l ’ in te ll ig e n c e  o u  l ’ e s p r it  p e r ç o it ,  se 
» r a p p e lle ,  ju g e  e t  s’ im a g in e ; e t q u e  la  v o lo n té  d é 
» s ir e , v e u t ,  se p a s s io n n e , é p r o u v e  to u te s  so rtes  d ’ é- 
» m o tio n s  o u  d ’ a ffe c tio n s . » M a is  to u te s  c e s  b a ses  n e  
sont q u e  s p é c u la t iv e s , e t n e  rep o sen t p as stir d es  fa 
cu ltés fo n d a m e n ta le s  ; ce  11c sont q u e  d es  m o d es d ’a c 
tion  d es fa cu lté s  ; i l  fa u t  re c h e rc h e r  d an s l ’ h o im n e  
q u e lle s  sont les  q u a lité s  fo n d a m en ta le s  in h é re n te s  à sa 
n a tu re , in d é p e n d a n te s  d e  l ’ a c tio n  de sa v o lo n té  e t  d e  
l’acLion d e son in te llig e n c e  : ce sont ses d is p o s it io n s  
in n ées ; c e lle s  q u ’ on n ’ a c q u ie r t  n i p ar l ’ h a b itu d e , n i 
par la  fo r c e ,  m ais q u i t ie n n e n t en p ro p re  il l ’ o r g a n i
satio n .

I c i  S p u rz h e iin  ex p o se  la  c la ss ifica tio n  d es fa c u lté s  
de la v ie  a n im a le , te lle  q u e  n o u s  la  co n n a isso n s e t 
q u ’ il  l ’ a ra p p o rté e  d an s son  o u v ra g e  s u r  la  p h r é n o lo 
g ie  ; on  sa it q u ’ i l  d iv is e  les fa c u lté s  en a ffe c tiv e s  e t  en 
in te lle c tu e lle s  ; les  a ffe c tiv e s  son t su b d iv isé e s  en c e lle s  
co m m u n es a l ’ h o m m e et a u x  a n im a u x , e t  en c e lle s  
p ro p re s  a l ’ h o m m e ; le s  fa c u lté s  in te lle c tu e lle s  so n t 
su b d iv isées  c il sens e x té r ie u r s ,  en  sens in té r ie u rs  q u i 
fo n t d isc e rn e r  les  o b je ts  e x té r ie u rs  e t  le u r s  q u a lité s  
p h y siq u e s  , en sens in té r ie u r s  q u i fo n t c o n n a ître  les 
re la tio n s  d es o b je ts  en  g é n é r a l, e t en fa c u lté s  q u i r e 

ssen t.
T o u te s  ces fa c u lté s  son t su sc e p tib le s  d e  d iffé re n s  

m od es d ’a c tio n  q u ’ on  a p r is  ju s q u ’ ic i p o u r  les fa cu lté s  
e lle s -m ê m e s; a in si le  d é s ir ,  le  p la is ir ,  l ’a t t e m io n ,  
l ’ association  , e t c . , ne so n t q u e des e f fe ts ,  d es r é s u l-
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tat» ou d es m o d es d ’ a ctio n  de la m ise  en je u  d e  ch a 
c u n e ,  o u  d e  p lu s ie u rs  des Facultés fo n d a m en ta le s .

L a  d e u x iè m e  sectio n , tra ita n t de T o n t in e  des fa c u l
tés d e  la  v ie  a n im a le , ex p o se  l ’o p im o n  d es p h ilo s o 
p h e s  U c e t égard  ; les  u n s o n t so u ten u  q u e  l ’ h om m e 
naît, avec les  v ices  e t le s  v e rtu s  q u ’ il d o it co n server 
to u te  sa v i e ;  d ’ a u tr e s , q u ’ il v ie n t  au  m o n d e  in d iffé 
r e n t ,  sans d isp o sitio n  e t co m m e une tah le  j ase su r  l a 
q u e lle  on im p rim e  ce q u ’ on veut p a r l ’ é d u ca tio n . 
D ’ a u tres  a ttr ib u e n t la naissance de ses fa cu lté s  et la 
p r o d u c tio n  de ses actio n s à la v o lo n té .

L e s  a n c ie n s  sages ont- avancé que. to u t est in n é  ; 
m ê m e  le s  id ées. P la t o n ,  H ip p o c r a te , A r is to te ,  Q u in -  
t.ilien  , to u s  les  p h ilo s o p h e s  d e  l ’ O r ie n t ,  les  p ères  d e 
l ’ E g lis e ,  é ta ie n t d e  ce tte  o p in io n  , e t c e p e n d a n t ils  
n’ o n t  ja m a is  d é m o n tré  co m m e n t to u t  est in n é . C e lle  
d o c tr in e  a la q u e lle  S o lo n  et L y c u r g u e  a va ien t d o n n é 
u n  d é m e n ti si f o r m e l , p a r  la  m o d ific a tio n  q u ’ ils  on t 
a p p o rté e  dans les m œ u rs e t l ’ esprit, des A th é n ie n s  et 
d es S p a r tia te s , a été  ré fu té e  avec d é ta ils  p a r  L o c k e  , 
C o n d illa c  , e t su rto u t H elv étiu s. C e  d e rn ie r  c r u t  q u e 
l ’ h o m m e  n’ est r ien  p a r  ln i- m ê n ic , m a is  to u t  p ar l ’ é d u 
c a tio n  : m a lh e u re u se m e n t la fo n d a tio n  d es acad ém ies, 
le s  c o n s t itu t io n s , les c o d e s , le s  p ré ce p te s  d e  m o ra le  
e t d e  r e lig io n , n ’ ont, pas ch a n g é  la  n a tu re  d e  l ’h o m m e ; 
i ls  n’ o n t fait, q u e  l ’ e n c h a în e r , le  p lie r  au d e v o ir  m a l
g r é  lu i .

I l  est ce p e n d a n t v ra i de d ire  q u e  l ’ h o m m e, in d é p e n 
d a m m e n t d es im p u ls io n s  in té r ie u re s  q u i le  d isposent 
à a g ir  se lo n  sa n a tu re  , se d é te rm in e  d ’ ap rès certa in s  
m o t i fs ,  q u i so n t les  c irco n sta n c e s  o c c a s io n n e lle s  e x 
té r ie u re s  , l ’en se ig n e m e n t o u  l ’ é d u c a t io n , les in s tru -  
n ien s q u i lu i  sont d o n n és p o u r  c o n n a îtr e , e t q u e lq u es
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m odes d ’a c tio n  g e n e r a u x , com m e le  p la i s i r , la  -vo
lo n té , l ’ e x c ita tio n  des p a ssio n s, e tc . M a is  il fa u t re 
con n aître q u e ces cau ses ne font, p as sa n a tu re  et ne 
doivent, être  co n sid érées q u e  co m m e  d es m o d ifica teu rs  
de ses a ctio n s ; a in si la  m isère  o u  la  n écessité  qu ’ on  a 
dit ê tre  u n  g ra n d  m o t if  p o u r  fa ire  a g ir  F h o m m e e t  les 
an im au x, n e  d é v e lo p p e  pas ch ez eu x  des ta len s o u  des 
facu ltés q u i ne le u r  son t pas d on n és p a r  la  n a tu re  ; et 
si les h iro n d e lle s , les  ro ss ig n o ls , les  c a ille s , ém igren t 
a l'a p p ro ch e  du fr o id , le s  m o in e a u x  e t  les m e rle s  n e  
ic savent, fa ire  et périssent : le  c h ie n  e l le  s in g e , to u t 
in te llig cn s  q u ’ils s o n t , n e  saven t pas se c o n stru ire  
d’abri com m e le  casto r o u  le  b la ire a u  ; e t p a rm i les 
h o m m es, ce  n ’ est pas ch ez  les p lu s  n é ce ssite u x  q u e  
naissent le s  p lu s  gran d s ta le n s . C e  n e  son t pas le s  ré
vo lu tio n s n o n  p lu s  q u i p ro d u ise n t le s  g ra n d s h o m 
mes ; e lle s  le u r  donnent, seulem ent, o cca sio n  d e  s u r g ir . 
Il est p ro u v é  aussi q u e  le  c lim a t n i la  m a n ière  d e  v i 
vre n ’ in flu e n t d ’ une m a n ière  d ire c te  su r la  p ro d u c tio n  
des gén ies. A in s i d on c les  c irco n sta n ce s  e x té r ie u re s  
fou rn issen t au x  facu ltés  n a tu re lle s  l ’ o ccasio n  de se 
m an ifester e t m em e de se d é v e lo p p e r  ; m a is  ja m a is  
(‘lies ne le s  fo n t n a ître .

S i  les c irco n sta n ce s  e x té r ie u re s  n e  p ro d u is e n t pas 
les ta len s, l ’en se ig n em en t ne les  p ro d u ira  pas n on  
p lu s; sans q u o i tou tes le s  éco les  d e  p e in tu r e  fe ra ie n t 
des Tlnphnèls ; c e lle s  de m u siq u e  d es H aën d els  ; tous 
les p o ètes p o u rra ie n t d e v e n ir  des H o m è rc s , et les 
p h ysicien s des N e w to n s . T a n d is  q u ’ on  v o it  si so u v e n t 
les é lèves  su rp asser le u rs  m a ître s , e t le s  rich es  ne p o u 
v o ir  a ch e te r  les  ta le n s ; a in si d o u e  l ’ en se ig n em en t fa 
cilite  les  m o yen s d ’ a p p re iu lrc  et tire  p a rti des fa c u l
tés , m ais ne crée rien .
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L es in stru m en s e x té r ie u r s ,  te ls  q u e  les y e u x ,  les 
m a in s, la  v o i x ,  les  p ie d s , le s  d en ts  et le s  p attes chez 
les  a n im a u x , ne le u r  d o n n en t pas le u rs  fa c u lté s , niais 
se rv e n t a les  e x e rce r. U n  tig r e  n’ est p as féro ce  parce 
q u ’ il a des dents et des g r i f f e s ,  m ais  p a rce  q u ’ une 
im p u ls io n  in té r ie u re  n a tu re lle  le  p o rte  à la fé ro c ité .

L e  p la is ir  n i la v o lo n té  lie  so n t pas la  cause pre
m iè re  d e  nos a c tio n s , ca r  te l in d iv id u  a la  volon té 
d ’ a g ir  d a n s un sens et y  tro u v e  du p la is ir  , et un autre 
n o n . L e s  passions q u 'o n  o x c i le ,  te lle s  q u e  P intérêt 
la  va n ité  , la  c u p id ité ,  ne so n t efficaces (ju’ au tan t que 
l ’ o rg a n isa tio n  de c e lu i q u ’on  s tim u le  y  ré p o n d .

« L ’h o m m e , venant, au  m o n d e , a p p o r te , ainsi 
» q u e  to u te  espèce d ’a n im a u x , l’ essen ce de ses facul- 
» tés, q u i ne. p e u t pas être  ch an gée  dans sa n a tu re  par 
» les in flu en ces e x té r ie u re s . » A in si le s  c l im a t s ,  la 
n o u r r itu r e , les lo is ,  lV d u c a lio n  et les usages n’ ont 
p u  a n é a n tir  les  fa cu lté s  p r im itiv e s  de l ’ h o m m e , et 
n ’ o n t serv i to u t au  p lu s  q u ’ a le u r  im p rim e r  des d ire c 
tio n s. A u ssi fa u t-il re c o n n a ître  q u e  les  facu ltés sont 
in n é e s , m ais non les id é e s , c a r i e s  idées résultent, cl 
d es d isp o sitio n s  in té rie u re s  et des m o d ific a tio n s  que 
les c irco n sta n ces o c c a s io n n e lle s , e t c . ,  leu r im p ri
m en t.

L a  tro is iè m e  sectio n  tra ite  des ra p p o rts  en tre  le 
p h y s iq u e  et, le  m o ra l île  l ’ h om m e. L es  const.it n iio n s  et 
l ’ état m a la d if  influent, su r les a ctio n s et les d isp osition s 
m o r a le s , sans cep en d a n t ch a n g e r  les fa cu ltés  q u i son! 
e lles-m êm es c o n s titu tio n n e lle s , et, d é p e n d e n t île  la 
c o n d itio n  des p arties c é lé b ra le s , q u i , ch ez  q u elqu es 
in d iv id u s  so n t toutes L ien  con dition n ées-, ch ez  d ’ autres 
e lles  ne le  so n t que p a r tie lle m e n t, ch ez  d ’ a u tres  elles 
sont p lu s  ou m o in s im p a rfa ite s , m ais le u r  état est tou-
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jou rs en  ra p p o rt a v e c  les  m a n ife sta tio n s  d es fa c u lté s  
respectives.

L a  q u a tr iè m e  sectio n  tra ite  de la  m o ra le  n a tu r e lle  
à l ’h o m m e . O n  d e m a n d e  si le s  fa c u lté s  d e  l’ h o m m e  
sont d es a ttr ib u ts  d e  son  o rg a n is a tio n  , o u  d ’ u n e  su b 
stance im m a té r ie lle  ; si e lle s  a g issen t l i b r e m e n t , si 
elles so n t e g a le m e n t b o n n e s , o u  s i q u e lq u e s -u n e s  so n t 
bonnes et d ’ au tres m a u v a is e s ; en fin  e n  q u o i c o n s is te  
le b ie n  et le  niai m o ra l ? S p u r/m ciu i rép o n d  a ces q u e s
tions eu  e x a m in a n t d ’ a b o rd  le  ü i a ié r i a l i s m e y e t  Cil 
dcelarani. q u ’ il reco n n aît u n e âm e o u  p r in c ip e  im m a 
tériel q u i m a n ifeste  sa p résen ce  o u  p r o d u it  ses fo n c 
tions a u  m o y e n  d ’ in s tru m e n s  : ccs in s tru m e n s  so n t le

U ^

cerv ea u , les  sens e x t é r ie u r s ,  les o rg a n e s  d e  la  v o i x ,  
les m u s c le s , e tc . : a in si l ’ ânie connaît et s e n t ,  ta n d is  
que la m a tière  est. co n n u e  et se n tie  : m a is  l  am e ne 
peut c o n n a ître  et se n tir  q u ’au m o y e u  d ’ in s tru m e n s . Il 
traite e n su ite  d u  f a t a l i s m e  . e t  recon n aît, q u e  to u s les  
p h én om èn es de l ’ u n iv e rs  o n t l ie u  d ’ a p rès  des lo is  im 
m u ab les : la n atu re  p r o d u it  d es  id io t s ,  d es h o m m e s  
m éd io cres  et fies gén ies  : c l ic  d is tr ib u e  le s  fa c u lté s  
a ffe c tiv e s  et. in te lle c tu e lle s  d ’ une fa ço n  in é g a le  : m a isj u J

elle  les  fa it a g ir  d ’ ap rès  des lo is  a u x q u e lle s  F h o m m e  
a essaie  ja m a is  de se so u stra ire  sans en ê tre  p u n i.

L e s  sages d e  la  G r è c e ,  des In d e s , d e l à  C h in e  et. d u  
la p o n  ; le s  c h ré tie n s  d ’O r ie n t  et d ’ O c c i d e n t , a in s i q u e  
les m a lio m é ta n s , ont. m ê lé  le  fa ta lism e  a to u te s  le u rs  
d o ctr in e s  ; les  c h ré tie n s  a p p e lle n t  é lu s  le s  h o m m e s 
d o n t les  fa c u lté s  sonL h e u re u se m e n t ré p a rtie s .

I l  est d es  p erso n n es q u i e n te n d e n t p a r  fa ta lis m e , 
l’ ir r é s is t ib ilité  des a c t io n s , l ’ ab sen ce  de to u te  l ib e r t é  , 
de to u te  r e s p o n s a b ilité , q u i n ’a d m c U e n l n i m é r it e ,  ni
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démérite, ni punition, ni récompense. Cette opinion 

extrême est inadmissible.
La libei 'té de se déterminer , ou le libre a rb itre , est 

le elioix de ses actions en vertu des facultés dont ou 

est doué ; l’homme, non plus que les autres animaux, 

n’est pas libre d’avoir ou de ne pas avoir les facultés 

ouïes dispositions qu’il a reçues delà nature, mais il 
est libre de se déterminer et de choisir a laquelle d’en
tre elles il devra de préférence obéir- Ainsi il n’v h 

pas, comme 1 ont cru quelques philosophes, de liberié 

illimitée selon laquelle T homme, avec sa volonté, 

créerait sa propre nature, et se donnerait les facultés 

qu’il désire.
Il ne peut y avoir non plus de liberté absolue, eu 

vertu de laquelle l’homme agirait sans motif.
Mais il faut, reconnaître que la vraie liberté est fon

dée sur trois conditions : 10. la pluralité des désirs; 2". 

l’intelligence ou la faculté de connaître les motifs, et 

de choisir parmi eux ; 3°. l’ influence de la volonté 

sur les instrumens, moyennant lesquels les motifs 

agissent : comme quand une impulsion intérieure nous 

invite à agir, et que nous y  résistons ; par exemple, la 

faim, la colère, la convoitise.
Ce qu’on doit véritablement, appeler la liberté mo

rale consiste dans le choix delà prédominance à don
ner aux facultés supérieures dites morales, sur les 

facultés inférieures communes à tous les animaux. Les 

animaux sont d’autant plus parfaits, qu’ ils ont plus 

d’intelligence et plus de motifs pour faire leur choix. 

L ’homme, qui est à la tête des animaux, s’en distingue 

par des facultés qui lui sont propres, et que les autres 

animaux n’ont pas.

C’est doue la nature humaine proprement dite, ou
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:C son t le s  fa c u lté s  p ro p res  à l ’ h o m m e q u i é ta b lisse n t 
¡a n a tu re  m o r a le , e t la  lib e r té  d e  l ’h o m m e d e v ie n t 
n o r a le  a u ssitô t q u e  l ’ in te llig e n c e  se co m b in e  a vec  le s  
motifs q u i résu lten t de ces fa c u lté s , q u e l le  les re c o n 
naît co m m e  s u p é r ie u r e s , e t q u ’ e lle  les  p re n d  p o u r  
ffiiides d e  ses «actions.Ü

P a rm i les  fa cu lté s  p ro p res  h l ’ h o m m e , S p u r z lie im  
reconnaît q u ’ il en est de p lu s  im p o rta n te s , et d ’a u tre s  
moins im p o rta n te s  : ce lle s  q u i le  son t p lu s ,  s o n t, 
scion l u i , la b ie n v e illa n c e  et la  v é n é ra tio n  : e lle s  f o r 
ment d o n c  le  b u t  essen tiel ; les  au tres ne son t q u e  d e s  
m oyens d e  p e r fe c t io n , e t co n sisten t dans le  se n tim e n t 
du d e v o ir :  la  p ersév éra n ce , l ’ a m o u r d u  m e r v e i l le u x ,  
l’esp éra n ce , la  ga îté  o u  b e l e sp rit et l ’ id é a lité . C e 
pendant p lu s  lo in ,  et à l ’ occasion  d e  l ’ exam en  d u  b ie n  
et d u  m a l,  i l  d iv ise  les  lo is  m o ra les  en d e u x  c la sse s , 
pour les  r a llie r  au  ch ristia n ism e q u i est to u jo u rs  sa 
tendance fa v o rite  : ces lo is  c o n stitu e n t l ’ a ra o u r d e  
D ieu , e t l ’ a m o u r d u  p ro ch a in  ; c ’est su r  ces d e u x  bases 
que S p u r z lie im  fo n d e  to u te  la  m o ra le .

I l  co m m e n te  le s  b o n n es action s q u e  le  c h r is tia n is m e  
déclare fa ites  selon  l’ e s p r i t , et le s  m a u v a ises  fa ites  
selon la  c h a ir . I l  co n sid ère  q u e  l ’ h o m m e s e u l,  e n  
vertu d e  ses fa cu lté s  é le v é e s , sa it se fa ire  u n e  id é e  d u  
c ré a te u r, et re co n n a ître  u n e  re la tio n  avec  l u i  : i l  ad 
met q u e  la  re lig io n  se b ase im m é d ia te m e n t s u r  tro is  
fa cu lté s , q u i so n t : la  c a u s a lité , le  se n tim e n t d u  m e r
v e ille u x  e t  le  re s p e c t, m ais  i l  a d m e t aussi q u e  le s  sen - 
bm ens d e  l ’esp éra n ce  , d u  d e v o ir  e t  de la  c r a in te , q u i 
est, u n  e ffe t  d e là  c irc o n sp e c tio n , re n fo rc e n t la  c ro y a n c e  
re lig ieu se; en su ite  i l  co m m e n te  nos d e v o irs  e n v e rs  
nos s e m b la b le s , et les  re g a rd e  com m e V*objet d e  la  
niorale p ro p re m e n t d it e ,  et i l  est c o n d u it  à c o n c lu r e



334 ESSAI PHILOSOPHIQUE
que le but (le. l'espèce humaine ne peut pas être le 
bonheur individuel, mais le bonlienr général ; ainsi , 
les intérêts de l’univers sont préférables ix ceux du 

globe terrest re, ceux-ci à T intérêt des espèces ou des 

nations, ce dernier à l'intérêt, des familles ou des 
.sociétés, et celui des sociétés à l’intérêt des individus.

Spurzlxeinx semble vouloir admettre qu’ il n’v a pas 

par elles-mêmes de facultés portant au m a l, et que le 

mal ne résulte que du mauvais usage que l’on en fait; 

en conséquence, il regarde le mal moral comme ni-, 

sultat de la désobéissance ou de la révolte contre les 

lois morales établies par le créateur, la rébellion dn 
ce qu’ il appelle l’animal contre les facultés propres 

à l’homme, et qui constituent son caractère humain : 
ce qui revient ii dire que toute action est immorale 

quand elle n’est pas conforme a l'ensemble des facul
tés propres a T homme. Cela explique aussi pourquoi 
la même action, qui est vice chez l’homme, ne l’csi 

pas chez les animaux, parce que la nature morale ne 

leur est pas donnée, et que les actions ne peuvent pas 

leur être imputées sous le rapport moral, nas plus 

qu’elles ne le sont chez un idiot, chez qui les facultés 

propres à l’ Ixommc ne peuvent agir. Notre philosophe 

se jette ensuite dans des réflexions pratiques qui l’a
mènent a (lire que la race humaine n’est pas assez pré

parée à recevoir ces préceptes, oui» s’y soumettre, paire  
qu’ils sont en opposition avec l’esprit d’égoïsme, avec 

l’obscui'antisme etla superstition qui régnent toujours: 

mais les lois de la uature étant invariables, il faut s’v 
soumettre, ou souffrir jusqu’à ce que cette vérité soit 
généralement reconnue. Il fait ensuite ressortir 1rs 
abus des législations l’eligieuses et civiles, qui servent 
le droit du plus fort, le pouvoir absolu , l’esprit de
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parti et de secte  , la lia in e  n ation a le  e t to u tes  le s  vues  
personnelles : il exam in e q u el est le  rem ède qu’on  a 
apporté aux abus d es  lo is  p o s it iv e s , toutes le s  fo is  
qu’on a v o u lu  le s  réform er, e t il trou ve que le s  m oyens  
qu’on a em p loyés on t tou jou rs été  tirés  des facultés  
in férieures, e t  que c’est p o u rq u o i on  a m itig é  le  m al 
sans l ’avo ir  détruit..

A rrivan t en su ite  h la com paraison  h fa ire d e  la m o -  
rale et de la re lig ion  n a tu r e lle s , avec la m orale  c liré-  
licnnc, il m an ifesleson  o p in io n  su rce  qu’il appelle  les  
veriles rév é lées , qu’il sup p ose ne p ou vo ir  être en con 
tradiction avec le s  lo is  de la création  : ce  qui équ ivaut 
à d ire q u e les  préceptes de la m orale ch rétien n e  d o i
vent être les m êm es que ceu x  d e  la m orale n atu relle . 
Â.USSÎ rejette-t-il tou t ce q u i n ’est pas en harm onie  
dans ces deux ordres de c h o se s , et i l  prétend qu e par 
là on relèvera la lég is la tio n  de l ’évangile  qu i est tom bée  
en d iscréd it. I l com m en te en su ite  le s  lo is  prin cip a les  
de la m orale chrétienne , e t co n c lu t que tout précepte  
m o r a l, p ou r être bon  en lu i-m ê m e , d o it être basé sur  
la lo i de sou m ission  des facu ltés com m u n es des a n i
maux aux facu ltés propres à l ’hom m e.

E n fin  S p urzlieim  arrive si la c in q u ièm e section , qu i 
traite successivem ent des m od ifica tion s des ma ni f e l 
lations affectives et in te lle c tu e lle s , d e là  d ifficu lté  de  
juger les  a u tr e s , de la sym p ath ie  et de l ’an tip ath ie  
n atu relles , et du b on h eu r des h om m es.

I l est reconnu en p h ilo so p h ie  q u e le  m on de est 
différent p ou r le s  d ifféren tes espèces d’a n im a u x , et  
qu’il  est m od ifié  p ou r chaque in d iv id u , selon la p r é 
d o m in a n ce , le  nom bre et l’activ ité  de ses facultés af
fectives et in te llec tu e lle s  ,  car le  m on de est p ou r les  
êtres, ce qu’ils  aperçoivent des relations q u i ex isten t
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en tre  eu x e t le  reste  d e  la n a tu re . O r  le s  o b je ts  aperçus 
u o n t de v a le u r  q u ’ a u ta n t q u e  les  fa cu ltés  en com prem  
n en t l ’u s a g e , d o n c les  in d iv id u s  so n t m o d ifiés  en rai
son  d e la  d isp o sitio n  d e le u rs  fa c u lté s , et p a r ta n t, h 
in o n d e  est m od ifié  en raison  de c e t  état in d ivid u el. 
C e tte  m o d ifica tio n  ne d ép en d  pas d e  la  prédom inance 
e x c lu siv e  d ’ une fa cu lté  su r les a u tre s , i l  est extrêm e
m en t rare  et p eu t-être  im p o ssib le  q u ’ u n e  fa cu lté  agisse 
se u le ; ord inairem ent, p lu sie u rs  so n t actives en même 
tem p s, e t l 'u n e  m od ifie  les actio n s de l ’au tre . C e t état 
in d iv id u e l,  non seu lem en t fa it  a p e rc e v o ir  le  monde 
to u jo u rs  d ’ une certa in e  m a n iè r e , et sous un même 
jo u r  à un in d iv id u  ; m ais aussi im p rim e  le  caractère  li 
cet in d iv id u ,  e t lu i d o n n e u n e  c o u le u r  in v a ria b le  : 
a in si S o lo n ,  v iv a n t au m ilie u  des S p a r tia te s , n ’ aurait, 
pas fa it  les lo is d e  L y c u r g u e , n i c e lu i-c i  le s  lo is  de 
S o lo n , q u o iq u ’ il e u t v é cu  au m ilie u  des A théniens. 
Jl en est. a in si d e  tous les lé g is la te u rs  et de tou s les 
p h ilo so p h es  m oralistes o u  r e lig ie u x  ; leu rs  préceptes 
et leu rs  o p in io n s  sont p lu tô t  le  résu ltat de le u r  nature 
in d iv id u e lle , q u ’ ils  ne sont l ’exp ressio n  d u  b esoin  des 
p e u p le s ; ch a q u e  m o r a lis te , m o ra lise  h sa m a n iè re , 
ch a q u e  d é v o t fa it p a rler  D ie u  avec les sen tim en s qui 
lu i sont p ro p res  : te l le  peint, v in d ic a t i f ,  te l a u tre  m i
s é r ic o r d ie u x , et on  p e u t d ire  q u ’ en  raison  d u  nom bre 
d e  facu ltés  p réd o m in an tes  ch ez  les  in d iv id u s , et d e là  
m o d ifica tio n  qu ’ ap p o rten t toutes les  fa cu ltés  les unes 
su r  les au tres selon  le u r  d e g ré  d ’ a c t iv ité ,  les  variétés 
des caractères et des ta len s son t sans n o m b re ; et par 
co n sé q u e n t les  d ifféren tes  m an ières de v o ir  les  choses 
e t les  o b je ts , c ’ e s t-à -d ire  le  m o n d e , d o iv e n t être à 
T in fin i : v o ilà  la  p r in c ip a le  cause p o u rq u o i i l  est si 
d iffic ile  d é ju g e r  les au tres, p arce  q u e  nous le s  jugeons
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v e c lc s  p e n ch a n s  et le s  sen tim en s q u i n o u s  so n t p r o 
pres, e t n e  p o u v o n s  p a s  c o n c e v o ir  co m m e n t le u r s  
»enclians e t  le u r s  se n tim e n s n e so n t pas le s  m êm es q u e  
es n ô tre s . C ’est a in si q u e  n o u s d e v e n o n s  in to lé ra n s  , 

surtout q u a n d  n o tre  a m o u r -p r o p r e  d o m in e  : m a is  
aussi q u a n d  n o u s  a v o n s  re c o n n u  c e tte  v é r ité  n o u s  
somm es am en és a l ’ in d u lg e n c e  m u tu e lle . 11 fa u t  q u o n  
se p e rsu a d e  q u ’ i l  n ’ y a pas d e u x  p e rso n n e s  t.out-à-faii. 
égales, et q u ’ a u cu n e  lia is o n  a m ica le  n e  p e u t  d u r e r  si 
l’on ne sc passe m u tu e lle m e n t u n  g r a n d  n o m b re  d e  
p a rticu la rités. L a  d iv e r s ité  d ’ o p in io n s  est in é v ita b le , 
et il est im p o ss ib le  d e  r é u n ir  to u s  les  su ffra g e s  d an s 
une m a tiè re  q u e lc o n q u e  ; et ce  q u i e st d u  b o n h e u r  
pour l ’ u n ,  ne l ’ est, pas p o u r  to u t  le  m o n d e . C e p e n d a n t 
cette in d u lg e n c e  ne d o it  p as ê tre  i l l i m i t é e , e t i l  fa u t  
tou jou rs a g ir  c o n fo rm é m e n t a u x  lo is  d e  la  m o ra le  , 
c’est-à-d ire  en  so u m e tta n t la  b ê t e , c o m m e  d i t S p n r z -  
lie im , au x  fa cu lté s  p ro p re s  à l ’ h o m n ie . L a  s y m p a th ie  
cu ire les  a n im a u x  n ’ est a u tre  ch o se  q u e  la  c o n fo r m ité  
de le u r  n a tu re  d an s les  fa c u lté s  p r in c ip a le s , su rtou t, 
dans c e lle s  d ’ a tta ch em en t,; d o n c  l ’ a n t ip a lli ie  d o it  
sc re n c o n tre r  d a n s l ’ o p p o s it io n  d e  le u r s  fa c u lté s  jO u  en 
d’ au tres te rm e s, d an s l ’ ab sen ce  d es fa c u lté s  se m b la b le s  
ou le  d é v e lo p p e m e n t d  a c t iv ité  d es  fa c u lté s  c o n tra ire s  ; 
com m e la  d e s tru c tio n  (il les  p e n c h a n s  h a in e u x  c h e z  
l’u n , et la  b ie n v e illa n c e  ch e z  l ’ a u tre  : c h e z  c e lu i- c i  
l’a v a r ic e , c h e z  u n  a u tre  la  p r o d ig a lité  : ch e z  te l la  
c ir c o n s p e c tio n , c lie z  te l a u tre  l ’é to u r d e r ie  e t  l ’ im 
p ru d e n ce . L e  b o n h e u r  in d iv id u e l se m e s u re  s u r  la  sa
tisfaction  des fa c u lté s  le s  p lu s  a c tiv e s  d e  c h a c u n  : et le  
licsoin d ’ ê tre  sa tis fa it  d e  ces fa c u lté s  est p lu s  é n e r g iq u e  
dans le s  fa c u lté s  a ffe c t iv e s  q u e  d an s les  in t e l le c 
tu elles ; p lu s  im p é r ie u x  d an s les  fa c u lté s  c o m m u n e s

T o m . il. s3
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a l'homme et aux animaux que dans celles propres h 
1 homme ; si l ’on ajoute à ces considérations que les 
facultés propres à l'homme sont dans l'espèce humai
ne même, beaucoup plus rarement prédominantes 
que les facultés inférieures ou communes à l’homme 
et aux animaux , on en conclura que le bonheur in
dividuel est le plus souvent en désaccord avec les lois 
morales, c’est-à-dire avec l’intérêt général ; et que 
pour observer le précepte qui soumet la bête à l'hom-* 
m e, le bonheur absolu est rarement, possible.

La première cause de l'étal malheureux des hom
mes, ajoute Spur/.heim, est fondée sur le combat des 
deux natures, et sur la résistance que l'animal oppose 
au désir de faire le bien dont le créateur a doué l'hom
me. Le vrai bonheur, en harmonie avec la morale , 
consiste à avoir les facultés propres à l'homme très 
actives et à les satisfaire, ou à pouvoir satisfaire les 
facultés communes à l’homme et aux animaux sans 
nuire à la morale ; car plus on a de facultés actives 
qu’on puisse satisfaire, plus on est heureux ; mais il 
vaut mieux être privé de désirs que de les satisfaire 
aux dépens du bonheur des autres, ou d’éprouver le 
chagrin de ne pouvoir les contenter.

Spurzheim se demande ici ce qu’ il faut faire pour 
rendre les hommes heureux ? Et il répond qu'il faut 
commencer par éviter tout ce qui nourrit des facultés 
animales, et par encourager tout ce qui peut dévelop
per la nature humaine proprement dite : les scnli- 
mens propres à l'homme n’ont pas besoin de l’assis
tance des autres pour satisfaire leurs no ¡des désirs ; 
tandis que la satisfaction des penclians inférieurs dé
pend presque toujours des caprices de nos semblables : 
donc à mesure qu’on mitigera l’activité de toutes les
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facultés animales, et. qn’011 développera la nature 
Humaine en neutralisant les premières et exerçant les 
facultés de l'homme proprement dites, on avancera 
vers le bonheur de l’espèce ; il faudra conséquemment 
que tout enseignement, toute législation, toute reli- 

tendent vers ce but. Ainsi la liberté indivi- 
luelle illimitée est inadmissible pour l’homme vivant 

en sociéié, car la satisfaction de ses désirs devant ctre 
subordonnée au bonheur général, beaucoup d’entre 
eux devront nécessairement être sacrifiés, et ce sacri
fice sera d’autant plus grand et, pins coûteux, que les 
facultés propres à l’ homme prédomineront moins.

Notrcauteur examine ensuite quelquespointsimpor- 
tans delégislation politique et religieuse; il pense que 
le maximum de la propriété doit être fixé ; qu’on doit 
s’opposer a un trop grand accroissement de richesses 
individuelles, a cause d elà  plus grande quantité de 
pauvres (pii en résulte; qu’on doit interdire les ma
riages entre gens constitués vicieusement ou maladifs; 
qu’on doit partout abolir les privilèges héréditaires ; 
enfin qu’on doit des encouragcmens à ceux qui tra
vaillent pour le bien publie ; et qu’on doit surveiller 
et contrôler ceux qui travaillent a leur bien être indi
viduel, afin qu’ils ne puissenL pas nuire aux autres.

A la suite de ces considérations pratiques, Spurz- 
tieim cherche à découvrir quels sont les hommes na
turellement bons; et il trouve que ce sont ceux qui 
exercent le précepte de la charité dans toute son éten
due, et qui ajoutent à l'activité de ce précepte par la 
foi , mais il veut que cette foi soit indépendante de 
tout esprit de secte, parce que la foi en elle-même est 
aveugle, et qu’il lui faut pour l’éclairer l’assistance 
des autres facultés propres à l’homme. 11 résulte delà

a 3 ..
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que les hommes doués d’une grande charité et d’ une 
foi éclairée sont, les plus propres à établir les lois mo
rales et a les faire observer..

Une table alphabétique de termes philosophiques , 
d’après les facultés fondamentales de la vie animale, 
termine celle section ; elle comprend, en regard de la 
signification des mots  ̂ l ’explication des facultés qui 
agissent; et par conséquent ce qu’ il faut moralement 
et physiologiquement entendre par ces mots.

K n résumé : l’ouvrage de Spurzlieim indique que 
les idéologisles et les moralistes se sontbornésjusqu’ à 
ce jour a la connaissance des notions générales de la 
vie animale , cl qu’ ils ont pris des modes d’action 
pour des facultés fondamentales; l’origine de ces fa
cultés a été examinée, et il a été prouvé que ni 
les circonstances occasionnelles, ni les circonstances 
préparées par renseignement, ni les instrumens exté
rieurs, ni la volonté, ne suffisent pour l’expliquer ; 
qu’aucune faculté 11’en produit une autre ; ([u elles 
sont toutes d’uuc nature fondamentale,et existent indé
pendamment les unes des autres; mais tpi elles exer
cent une influence mutuelle ; quelles sont innées; 
qn’elles sc manifestent par l’ intermédiaire du physi
que, dont, les conditions sont exposées dans la phréno
logie; enfin des considérat ions sur la morale naturelle 
forment, la part ie éminente de l’ouvrage : et Spurzlieim 
emploie toutes les ressources de la logique pour prou
ver que la phrénologie n’ établit nullement le matéria
lism e, ni l’ irrésistibilité des actions ; ruais qu’elle dé
montre la véritable liberté de l’homme, et sa nature 
morale; qu’elle sert éminemment la doctrine chré
tienne, et qu’elle explique quelques-uns de ses pré
ceptes, qui ont etc décriés comme contraire à la n:i-

i
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turc. Quelques points, qui présentent un interet par
ticulier , ont été spécialement développés, comme les 
modifications qu’on trouve nécessairement dans les 
manifestations des facultés affectives et intellectuelles 
de tout lionime, la difficulté de porter un exact juge
ment des autres, et la nécessité de l’ indulgence mu
tuelle. La loi de sympathie eL d’antipatliic, le bonheur 
des hommes, la différence entre le bonheur individuel 
(>t le bonheur général , les moyens qui les produisent, 
la nécessité de mettre toutes les facultés en concor
dance, et de conformer noire conduite aux lois de la 
création pour nêtre pas punis, ont été successivement 
examinés.

Un appendix est ajouté à cet ouvrage de Spur- 
zheim, c’est une récrimination de l ’auteur contre G all, 
dans laquelle il semble revendiquer tous les travaux 
anatomiques qui ont paru sous le nom de ces deux 
phrénologistes;maisil reconnaît que Gall a découvert 
la base de la physiologie du cerveau; que seul il a 
poussé très loin les recherches , mais que ces recher
ches ont été poursuivies ensemble dès l’an i8o4 ju s
qu en i 8 i 3 , et que depuis lors chacun d’eux a conti
nué à travailler séparément : il fait remarquer qu’ ils 
ne sont pas d’accord sur le nombre et la nature des 
facultés fondamentales, sur l ’ordre de classement des 
organes, ni sur les considérations philosophiques et 
morales. Spurzheim accuse Gall d’avoir souvent parlé 
(l’un organe, sans être parfaitement certain de son 
existence, et d’avoir quelquefois mal assigné le siège 
qu’il devait occuper. Il lui reproche des dénomina
tions peu exactes, il l ’accuse aussi d’attribuer aux

+

sens extérieurs la faculté de connaître les objets exté
rieurs j, tandis que cette connaissance a’ appartient
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qu’à la disposition du cerveau ; il lui reproche d’ac
corder à toutes les facultés le jugement et l’apprécia
tion, tandis que selon lui les facultés affectives sont 
aveugles et ne peuvent que sentir, pendant que les 
facultés intellectuelles conçoivent et jugent : il blâme 
la classification organique et la nomenclature de Gall, 
et. justifie les siennes \ il cherche spécialement à éluder 
les reproches de Gall relativement h  l'introduction des 
sens extérieurs parmi les facultés intellectuelles. 11 
blâme ensuite Gall d’attribuer certaines actions à 
l’état négatif des facultés, comme la peur à l’absence 
découragé, tandis que selon lui c’est une modification 
de l’activité de l’organe de la circonspection, comme 
la liainc, la médisance, la cruauté, sont des modifi
cations d’action de l’organe de l ’amour-propre com
biné avec quelques autres faculLés d’égoïsme, et 
non comme le pense Gall, un état négat if de certains 
organes.
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SUR

C H & M P O L L I O H  L E  J E U N E ,

Par IIlt.ert-F jiançois JANIN ,

Docteur en médecine fie la Faculté de Pâtis , médecin des
pauvres du troisième arrondissement.

Parmi les noms célèbres qui ont. des droits aux 
éloges publics et aux hommages des peuples, il en 
est qu’on ne peut oublier sans ingratitude et sans in
justice, et q u i, loin de rien perdre en passant à tra
vers les âges, recueillent sur leur route de nou
veaux honneurs, et. arrivent à la postérité la plus 
reculée, précédés de l’admiration générale.

Tels sont les caractères de gloire tjui appartiennent, 
a lqliustre auteur de, la (Jrrammaire égyptienne, 
Chauipollion le jeune, enlevé naguère à la reconnais
sance du monde savant, et sur lequel je vais tacher de 
taire l ’application de la science phrénologique.

Mais avant d’examiner sur son masque le beau dé
veloppement des organes de l ’mlclligence , il est bon 
de donner une notice succincte de sa vie.

Quel que soit le genre de gloire auquel on aspire , 
on n’y parvient jamais sans avoir surmonté de grands 
obstacles, et l ’histoire des hommes célèbres n’est or
dinairement que celle de leurs travaux.

Cbampoilion le jeune (Jean-François), né à Fi-
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geac , département. du Lot., le *».j décembre 1790 , 

d ’ une la mil le h o n n ê te ,  mais peu favorisée des dons 

de la fortune , ne dut qu’à son génie cl à sa persévé

rance ses succès ci. sa renommée.

Sou père, originaire de G renoble  , était libraire ù 

Eigeac, où il s’était m arié,  et il eut pour maître sou 

frère, G h a m p o ll io n - f ’ igeac, né en 1 7 7 9 *  b o m m e  d ’ un 

rare m érite ,  d’ mic profonde, érudition , el  qui rem

plit. aujourd'hui les fo n d io n s de conservateur des ma

nuscrits <lc la hihljollièque du i’oi.

Les plus légères circonstances n ’étant pas sans in 

teret dans 1 histoire des personnages illustres, je  do ¡S 

ici faire mention d ’ une particularité assez curieuse.

La mère, de C h a m p o l l i o n , affectée de douleurs  

rhumatismales très vives qui la privaient entièrement  

de l'usage de ses m em bres, avait vainement cherché  

d u  soulagem ent flans les ressources de la m édecine,  

lorsqu’ on lui amena un paysan qui ne savait pas lire ,  

et qui s’était acquis une sorte de réputation par les 

d ire s  q u ’ il avait opérées dans le pays. C e t  h o m m e lui 

fit des frictions avec du vin chaud dans lequel il avait 

fait bou illir  des sim ples; il lui en lit boire, et le troi

sième jo u r  elle quitta son lit radicalem ent guérie.  

M a is  ce q u ’ il y  a de [dus surprenant, c’est, la p réd ic

tion que lit cet em pirique à m adam e C h a m p o llio n  , 

alors âgée de quarantc-liuit  ans, et qui depuis dix  

ans n’avait point eu d’en fa ns. 11 lui annonça que bien

tôt elle serait mère d’un fils qui lui ferait, honneur et 

acquerrait une grande réputation dans le m onde : la 

naissance de C h a m p o llïo n  le jeune eut lieu un an 

après,

C h a m p o ll io n , qui montra dès son enfance un esprit 

aussi pénétrant q u ’ il était grave et sériées , ne prit
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cjne peu de pari, aux je u x  el. aux amuseniens du jeune  

a {je ; il nppriL dans sa v ille  natale les clém cns de la  

latinité, el, fut n o m m é  élève d u  gou vern em en t au l y 

cée de G renoble. Q u o iq u e h i e n  je u n e  e n c o r e ,  il quitta 
cette ville  p o u r ven ir  à Paris se l iv r e r  a l ’ étude des  ̂

langues orientales, p o u r lesquelles il  se distingua d e  

bonne heure par une très grande aptitud e. I l  suivit  

les cours de l ’école spéciale et d u  co llè g e  de F r a n c e  ; 

il Ht pendant plusieurs années de nombreuses recher

ches dans les manuscrits orientaux de la b ib lio th èq u e  

du roi ; s’attacha particulièrem ent a la la n g u e  copte , 

qui est l’ancienne langue des E g y p tie n s  ; et étudia a 

fond les m o n u m en s de ce p e u p le  célèbre.

N o m m é  par M .  de F o n ta n e s,  professeur ad join t  

d’histoire à la faculté des leltres de G r e n o b l e ,  a la fin 

de l’ année 1 8 0 9 ,  C lia m p o llio n  fil transporter dans  

cette ville  des caractères d ’ im p rim e rie  grecs et coptes,  

et p u b lia  successivement, d ep u is  1B 11  ju sq u ’ en i 8 i 4 >  

lin ou vrage en deux v o lu m e s iu-8u. in titu lé  : l ’ E g y p te  
sous les P haraon s  , ou recherches sur la g é o g r a p h ie ,  

la r e l ig io n ,  la la n g u e ,  les écritures et l ’ histoire de  

l E g y p t e  avan t l ’ invasion de C a in b ysc  : il a jo in t  à cet. 

ouvrage une carie de la B a s se -E g y p te  avec les nom s  

égyptiens.

U a p u b lié  depuis :

io. E u  1 8 1 1 ,  des O bservations sur le catalo gu e des  

manuscrits coptes d u  musée B o rg ia  a V e l l e l r i  ;

•vj. E n  18 14 > une L e ttre  a ÎY1. G ré g o ir e  sur les 

odes gu osliques en la n g u e  copte , attribuées a S a lo 

mon *,

do. E n  i 8 i - , des Fragn ien s c o p te s ,  en dialecte  

buchm ourique , publiés a C o p e n h a g u e  par M . E u -  

ifmdbrct.
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D oué d ’ un esprit profondément, observateur, Cliam- 

pollion s’appliqua a l ’examen de tous les monumens 

originaux j s’ attacha d’abord a la partie matérielle ; 

compara entre elles les différentes écritures égyp

tiennes, et parvint, à force de persévérance et. de re- 

‘ ch erch es, h en distinguer les caractères constitutifs,

11 découvrit le sens particulier de chacun des signes 

h iéroglyp hiques, dont il reconnut que l’écriture hié

ratique ou sacerdotale n'était que l ’abréviation ou la 

tachygraphic ; et il lut,  ii ce sujet, en 1821 , uu mé

moire à l’ académie royale des inscriptions.

U n  autre mémoire lu plus tard a la m êm e compa

gnie , traitait de l ’écriture dém otique ou populaire , 

composée d ’ un certain nom bre de signes pris dans 

l’écriture h iératiqu e, et qui ont la même valeur.

Possédant ces documens matériels, il fallait re

trouver les sons de la langue et. les expressions de la 

pensée. La pierre de la ville de Rosette, l’ un des mo- 

numeus célèbres recueillis durant la mémorable ex

pédition française en K g v p l e ,  cl  que les hasards de 

la guerre ont livrée aux Anglais , lui en fournil les 

m oyens par l’ inscription q u e l l e  contient en faveur tic 

Ptoh hnée, et qui est représentée sous trois formes:  

en caractères hiéroglyphiques, grecs et, démotiques.

Il reconnut, qu ’ une stèle ou petit obélisque en hié

roglyphe , rapportée par lîctzoni , avait, rapport h unr 

nuire inscription gravée sur un piédestal qui passait 

pour être celui de la stèle même J que l ’ inscription 

grecque nommait, une Cléopâtre cfui se trouvait, aussi 

dans la stèle hiéroglyphique : tels lurent, les procédés 

analytiques par lesquels il réussît à connaître toutes 

les écritures égyptiennes, et à recréer l'alphabet div
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liéroglyphcs qu’il publia en 1822, sous le litre (le 
Lettre a M. Dacier.

Riche de tous ces élcuiens qui dévoilaient à ses 
yeux le système entier des écritures égyptiennes, il 
publia en 1814 > le précis du système hiéroglyphe des 
anciens Egyptiens, ou recherches sur les élémens pri
mitifs de cette écriture sacrée, sur leurs diverses com
binaisons, et sur les rapports de ce système avec les 
autres méthodes graphiques égyptiennes.

Cet immortel ouvrage en deux volumes in-81’., dont 
un de planches, fut accueilli avec des applaudisse- 
mens unanimes par tous les savans de l’E urope, qui 
surent apprécier une découverte inespérée, tentée 
vainement jusque-là par tous les érudits, et qui a 
ouvert aux investigations historiques une mine vierge, 
et aussi féconde que nouvelle.

Tous les journaux littéraires s’empressèrent de 
prôner cet ouvrage \ et le roi Rouis X V 111 , à la mu
nificence duquel il dut le jo u r , témoigna h son au
teur sa satisfaction, en lui faisant présent d’une boîte 
a or enrichie de son chiffre en diamans.

Le roi de Sardaigne ayant acheté la précieuse col
lection de 1V1. Drovett i, ex-consul de France à Alexan
drie, Champollion résolut, pour compléter ses 
travaux, d’entreprendre le voyage d’ Italie, afin d’exa
miner par lui-même tous les monumens égyptiens 
qui s’y trouvent. Le roi Louis X V III , à la recom
mandation de M. le due de Blacas, qui honora tou
jours notre savant d’ une protection particulière, fa
cilita cette intéressante entreprise, qui eut lieu au 
mois de mai 1824; et en 182G, dans un écrit inti
tulé : Lettres à M. le duc de Blacas, Champollion
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donna la description du musée dc Turin , qu’ il mi ten 
ordre , à la sollicitation du roi de Piémont.

L  auteur s’attacha principalement dans ces deux 
lettres, dont la première parut en i 8a5 , à donner 
l’explication des monumens immédiatement utiles ¡t 
l’histoire , parce qu’ ils portent des noms de rois et des 
dates de leur règne. Aidé des travaux dc son frcrc 
qui, dans des notices chronologiques placées à la suite 
de ces lettres, applique ces résultats aux dynastie- 
égyptiennes de Manéthon , il est parvenu h rétablir h 
ch ronologie égyptienne par les monumens, depuis 
Osymandias, chef de la sixième dynastie, et. que les 
écrivains ecclésiastiques font contemporain d’Abra
ham , jusqu’à la lin de la domination romaine on 
Egypte.

Le Panthéon égyptien , du même auteur , en deux 
volumes in-8w. , est spécialement consacré aux systè
mes religieux des Egyptiens ; point d’autant plus im
portant. qu’il pourra dévoiler beaucoup d’origines 
incertaines h l’égard des opinions et des croyances do 
l’Occident.

Pendant son voyage en Italie, qui dura trente mois, 
Champollion le jeune lit l’acquisition de la magnifi
que collection égyptienne, déposée à Livourne , ache
tée sur les fonds de la liste civile , et qui forme au
jourd’ hui le musée égyptien dc Paris, créé par une 
ordonnance du roi Charles X , du i 3 mai 1826,01 
dont notre savant fut nommé conservateur avant son 
retour en France.

Tant dc travaux ne pouvaient satisfaire l ’ imagina
tion active de Champollion , qui, dès l’âge dc q u in z e  

ans, avait formé le, projet d’un voyage eu Egypte :
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iu mois cTavril 1827 , le plan de ce voyage était ar
elé dans sa pensée.

Il avait mis à profit les fruits de ses études sur l ’ es
prit et les mœurs des orientaux; s’était éclairé de 
l’expérience des voyageurs nationaux ou étrangers qui 
avaient vu l ’Egypte ; et le v ice -ro i, Moliammed- 
A.H, pressenti sur ce voyage, avait promis toute sa 
protection. Il ne restait plus qu’à obtenir l’assenti- 
jnent du gouvernement, et son concours aune entre
prise dont la fortune du voyageur ne lu i permettait 
pas de faire les frais.

Un Mémoire contenant le plan et les motifs du 
voyage fut rédigé et communiqué ; Cbampollion fut 
admiré, mais nullement encouragé par les hommes 
du pouvoir tout occupés de budget ; et sa demande 
fut. éludée sous dîfférens prétextes.

L ’âme forte et inébranlable de notre savant ne fui 
point rebutée par cette difficulté ; et il aurait entrepris 
seul et, sans appui l’exécuLion de son dessein, plutôt 
(juc d’y renoncer.

La lisie civ ile , alors sous l’administration de M . le 
duc de Doudeauville^ avait montré de bonnes dispo
sitions pour le voyageur ; et ce fut encore à M. le duc 
de Blacas qu’ il eut recours dans ces conjonctures. 
Ce protecteur zélé des sciences et des arts, alors am
bassadeur a Naples, vint en 1828 passer quelques 
mois à Paris ; il remit au roi Charles X  le plan du 
voyage ; vit ses m inistres, obtint des fonds suffisans 
le passage sur les vaisseaux de l’Etat ; et le 3 1 juillet 
1828, le savant français s’embarqua à Toulon sur la 
corvette V Eglé, munie de tous les approvisionnemens 
nécessaires pour sa noble entreprise, et échappa de 
Huelques heures seulement à une lettre de M . D ro-
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vetti qui l ’engageait à remettre son v o y a g e ,  et à mle 

dépêche télégraphique de Taris qui suspendait son 
départ.

C h a m p o llio n ,  qui avait associé it ses travaux sept ar- 

listes français, com m e dessinateurs, et q u i ,  au désii 

d u  grand-duc de T o s c a n e ,  avait reçu à b o r d ,  d ’ après 

l’ autorisation d u  g o u v e r n e m e n t, une commission de 

plusieurs savans désignés par M .  H ypolite  Roséllini, 

professeur de langues orientales à l ’université de 

P i z e ,  m ouilla  le 18 août dans le p o r t-v ie u x  d’A

lexandrie.

L a ,  il fréta deux maasch ou grandes barques du 

N i l  ; prit les hom m es du pays nécessaires à l’expédi

tion ; Tintcrprête, les gens de service, et deux janis

saires chargés par le vice-roi d’ E g y p te  de protéger en 

son nom  les voyageurs et leurs travaux.

Après avoir parcouru , pas a pas, l’ E g y p t e  , comme 

il le dit  lu i-m êm e dans ses lettres écrites d ’ E gyp te  ri

de N u b i e ,  et publiées par son frère, en ; après

avoir séjourné partout où le temps avait  laissé 

subsister quelques restes de la splendeur antique 

avoir fait une étude spéciale de «iliaque monument  

fait dessiner tous les reliefs et copier toutes les inscrip

tions qui p o u vaien t fournir des lumières sur l’él.ai 

p rim itif  il’ une nation dont le vieux nom se. mêle aux 

plus anciennes traditions écrites; après avoir fait exé

cuter des fouilles a M e m p h i s ,  i iT liè b e s,  e t c . ,  il  ras

sembla une foule d ’objets précieux pour com pléter di

verses séries du muséum égyptien du L o u v r e  ; iMit 

l ’ acquisition d u  plus beau et du plus précieux sarco

phage qui soit encore sorti des catacombes égyptien

n es,  et il réunit une collection d’objets choisis,  d’ nn 

très grand intérêt, parm i lesquels se trouve une sla-
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tue de bronza d’ un travail exquis, entièrement, incrus
tée en o r , et représentant une reine égyptienne de la 
dynastie des BuLastites. Il garnit ses portefeuilles de 
richesses propres a faire bien connaître T histoire de 
l’Egypte y celle de son culte et des arts qu’elle a cul
tivés, et il s’embarqua le 3 décembre 1829, à Alexan
drie, sur la corvette Y A strolabe , chargée de le rame
ner sur les terres de France, où elle jeta l ’ancre le 23 
du même mois.

Champollion q u i, à l ’époque du couronnement de 
Charles X , avait été nommé chevalier de l’ordre de 
la Légion-d’Honneur, vit tardivement inscrire son 
nom, le 7 mai i 83o , sur la liste des membres de 
l’ Institut.

Il avait, aussi reçu la décoration de l ’ordre du nié-J

rite de Toscane, et il était membre associé des acadé
mies de Gottingue, de Saint-Pétersbourg, de Turin , 
de Stockholm, des sociétés royales asiatiques et de 
littérature de Londres, et de plusieurs autres sociétés 
savantes.

Il communiqua, en i 83 i , a l ’académie des inscrip
tions et belles-lettresu n  mémoire d’un liaut intérêt 
ijui avait pour objet la notation graphique des divi
sions civiles du temps chez les Egyptiens $ ce qui four
nît à M. Biot le sujet d’ une dissertation dans laquelle 
jetant un nouveau jour sur les obscurités du calen
drier égyptien , il prouve mathématiquement sa forme 
régulière et son usage dans les temps les plus reculés.

Ce dernier mémoire de Champollion sc trouve 
malheureusement égaré, ainsi que la copie du tableau 
joint a son mémoire sur l'inscription de Rosette. Il 
communiquait avec une complaisance trop facile les 
fruits de ses travaux ; et c’est en vain qu’au nom de la
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science et. de l ’académie, un appel a été fait à la pro
bité et a la conscience des dépositaires de ces précieux 
manuscrits.

Occupé de T embellissement du musée du Louvre, 
et de mettre en ordre la riclie récolte qu’il avait faite 
dans son voyage, il travaillait en meme temps h la 
grammaire et au dictionnaire des hiéroglyphes, si im
patiemment attendus par le monde savant ; ainsi qu’à 
la grammaire et an dictionnaire coptes : ouvrages 
d’autant plus importans , qu’ ils doivent ressusciter, 
pour ainsi d ire, une langue perdue depuis tant de 
siècles dans le pays même où elle était écrite et parlée.

Mais Champollion , dont le gouvernement vient 
d’acbeter les manuscrits, et dont le roi de Sardai
gne a fait ériger le buste dans le musée de Turin , ne 
devait pas mettre la dernière main ù ses importans 
travaux. À  peine avait-il, au mois de mai i 8 3 i , ou
vert ses leçons au collège de France, où une chaire 
d’archéologie venait d’être créée pour lu i, qu’ il fut, 
obligé de les interrompre. Tourmenté par la goutte , 
dont il avait eu un premier accès pendant son séjour 
à R om e, et menacé d’une congestion cérébrale par 
son embonpoint et une contention d’esprit habituelle, 
il fit un voyage a Figcac pendant l ’automne, pour v 
respirer l’air natal.

Son cours, qu’il avait repris a son retour , fut bien
tôt suspendu de nouveau : le i 3 décembre il éprouva 
quelques symptômes d’apoplexie ; les inouvemens du 
bras gauche devinrent difficiles, et la langue s’embar
rassa. Des émissions sanguines firent promptement, 
disparaître ces accidens; mais peu de temps après, la 
goutte qui se manifesta légèrement a un pied, se porta
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avec violence à l’estomac, et fut appelée au genou par 
des synapismes.

Elle avait disparu depuis deux jours, lorsqu’une 
seconde attaque d’apoplexie s’annonça dans la mati
née du 39 janvier iB3a , par de la difficulté de parler* 
et de l’oppression qui fit craindre un commencement 
d’Iiypertropliie du coeur. Les révulsifs les plus énergi
ques furent vainement employés ; le délire survint, et 
il expira le t\ mars, à l ’ngc de quarante-un ans-, lais
sant dans le deuil sa veuve, une fille alors âgée de 
huit ans, un frère , compagnon de ses études et de ses 
travaux ; toute sa fam ille, tons ceux qui ont pour la 
science un véritable amour, et les nombreux amis que 
lui avaient acquis l’étendue de ses connaissances, la 
force de sa raison , la gravité de ses mœurs, sa tolé
rance , sa douceur et la noble simplicité de son ca
ractère.

C’est à Cb amp oil ion que l’on doit les deux célèbres 
obélisques de Louqsor, nom d’un village qui couvre 
les ruines de Thèbes ; monolites d’une très belle con
servation , en granit rose de plus de 70 pieds de hau
teur. Le pacha Mohammed-Ali l’avait autorisé a les 
faire enlever; et désignés par l’illustre voyageur', 
M. de Verninac , lieutenant, de vaiséeau, et TVL Lebas, 
ancien élève de l’école polytechnique et ingénieur de 
la marine française, furent chargés du commande
ment et des opérations concernant l ’abattage et lé 
transport de ces précieux monumens : ils s’embarquè
rent au mois de mars t83 i , sur un bâtiment nom nié 
le Louqsor, construit exprès à Toulon : et ils vien
nent d’ arriver en France avec l ’ un de ces obélisques.

T o m . 11 .
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PHRÉNOLOGIE.

Il est pénible pour ceux qui s’occupent de phréno
logie, de voir le peu d’ intérêt que l’pn prend a ses 
progrès, et les obstacles sans nombre que Ton éprou
ve, même de la part des prétendus amis de la science, 
pour se procurer le buste des personnages célè
bres.

. Mais en regrettant de ne pouvoir faire sur la tête 
de Ghampollion toutes les applications de notre doc
trine, félicitons-nous cependant déposséder son mas
que moulé sur nature, et de trouver le vaste dévelop
pement de la partie antérieure du crâne en rapport 
avec l’étendue de ses connaissances et la profondeur 
de son génie.

L’observateur reconnaît au premier aperçu que ce 

masque est celui d’un homme essentiellement moral et 
intelligent ; et de la proéminence des organes des fa
cultés perceptives comparés à ceux des réflectives, on 
doit tirer la conséquence, que l’aptitude de son es
prit était plus grande pour l’analyse et la classifica
tion , que pour la métaphysique et les réflexions phi
losophiques.

A  peine apercoit-on ici la saillie que forme l’or
gane indiquant la. spécialité du talent qui caractérisait 
Ghampollion : celui des langues. Il était tellement 
marqué pendant sa vie , que notre illustre maît re, le 
docteur Q a ll, consulté un jour chez M. Faujas de 
Saint-Fond, professeur de géologie au cabinet d’his- 
tçbre naturelle, sur ce qu’il pensait du jeune Cliani- 
pollion, ulprs âgé de quinze ans, et qui était présent, 
s’écria : oli ! le génie des langues !

Chanipollion, en effet, avait les yeux très grands et
I
jj

<i
i
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saillans; et une proéminence remarquable de la pau
pière inférieure, due a la dépression du globe de 
l’œ il, en bas et en avant par la voûte orbitaire sur la
quelle repose l ’organe du langage; ce que l’inspection 
du cerveau et de la base du crâne nous aurait â coup 
sûr démontré.

Cette disposition était surtout apparente k droite ; 
l’œil gauche, un peu moins saillant, était affecté de 
strabisme externe, provenant de l’habitude queChajn- 
pollion avait contractée au collège, de lire dans sou 
lit et de s’incliner de ce cûté pour profiter de la lu
mière d’un réverbère.

Il est probable que le défaut de saillie des yeux sur 
le masque, est. le résultat de la rétraction cadavérique, 
ou de la compression que le mouleur aura exercée sur 
ces parties par une couche de plâtre trop épaisse.

Un fait digne de remarque, c’est, que Cliam pollion, 
qui apprit presque seul et pour ainsi dire en se jouant, 
la plupart des langues de l’Orient et du m idi, et qui 
avait fait sur chacune un abrégé grammatical k son 
usage, éprouva une grande difficulté pour l’étude de 
celles du Nord. Il connaissait k la vérité la grammaire 
allemande; niais il ne put jamais classer dans sa mé
moire les mois de cette langue, ni par conséquent la 
parler.

Reprenant par ordre l’examen des facultés percep
tives qui connaissent les relations des objets et leurs 
phénomènes, nous voyons :

10. L’ organe des localités, situé au-dessus de la 
partie interne de l ’arcade sourcilière, et qui malgré 
l’existence présumée des sinus frontaux , avait acquis 
néanmoins un très grand volume, et justifiait la pré
dilection de notre savant pour les voyages. Il se rap-

^iji..
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pelait d’une manière prodigieuse tous les lieux qu’il 
avait visités, et avait une conscience très exacte des 
rapports des objets entre eux.

a°. L ’organe des calculs, situé à l’angle externe de 
l’oeil : il n’était pas apparent sur la tête de Cliampol- 
lion qui, en effet, savait à peine l’arithmétique, et 
était embarrassé pour les comptes les plus simples. 11 
faisait peu de cas des mathématiques , et ayant ren
contré des savans distingués dans cette science, et 
q u i, sous d’autres rapports , étaient des hommes fort 
ordinaires, il en plaisantait en disant : ce sont des 
let.es de mathématiciens.

3°. On n’en peut pas dire autant de l’organe de 
l’ordre, situé nu-dedans du précédent., et qui était 
chez, lui très marqué. Son grand développement ex
plique les dispositions particulières de Champoliion 
pour les classifications; son aptitude a systématiser, 
à arranger des objets de collections ou autres, et la 
préférence qu’il accordait à la méthode synoptique.

4 °. L ’organe de la faculté des phénom ènes, ou éven

tu alité ; ré d u c a b ilité  du d o cteu r G all , situé au mi

lie u  du f r o n t , présente un d évelop p em en t rem arqua

b le  ; aussi, n’ cxistait-il rien dans les sciences et dans 

les arts q u i ne l’ intéressât, vivem en t ; aussi élait-il 

avid e do tous les genres d’ i nsi m e t ion , et a v a it-il cet. 

esp rit d ’analyse et. de détail qui lu i faisait chercher la 

réalité cil toutes choses.

5“. L’organe du temps , extérieur à ceux de 1’even
tual! Lé et des localités, ayant acquis un développe
ment extraordinaire, formait un des caractères sail- 
lans du front de ce savant archéologue. Sa faculté 
très active , lui donnait, la justesse du rhythine poé
tique et musical ; et la facilité avec laquelle il cou-
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naissait la correspondance des dates, la chronologie, 
et les époques des événemens et des moindres cir
constances de sa vie.

Combinée dans son action avec celle du langage et 
de l ’éventualité, elle concourait à rendre son esprit 
brillant, et donnait un cliarme particulier à ses récits.

6”. L ’organe de la musique, situé en dehors du 
précédent, au-dessus de l ’angle extérieur de l’oeil et 
des organes des nombres et de l ’ord re, était en rap
port avec ses dispositions musicales ; et quoique les 
circonstances ne lui eussent pas permis de faire de 
cet. art une étude spéciale, il savait l’apprécier ; il 
préférait la mélodie ii l’ harmonie, el chantait avec 
go ut.

Poursuivant l’examen des facultés perceptives, je 
vais m’occuper de celles qui connaissent les qualités 
physiques des objets, et par lesquelles j ’aurais du 
commencer, si je n’avais naturellement été entraîné à 
parler du langage, comme spécialité d’organisation.

i°. L ’organe de l ’ individualité, situé au-dessus de 
la racine du nez, est. très grand chez Ghampollion, 
relativement a ceux de la comparaison et de la causa
lité. Sa faculté, qui fait connaître la réalité des objets, 
se combinait avec celles des localités et du temps , et 
le rendait, apte h s’occuper des plus minutieux détails, 
et, à rechercher l ’histoire des hommes dans les con
trées lointaines.

20. L’organe de la configuration, situé à l’angle 
externe de l ’œ il, dont la faculté connaît tout ce qui 
concerne la forme, paraît ici peu développé, p a rla  
dépression que celui des localités et les sinus frontaux 
ont fait éprouver a l’ arcade sourcilière; cependant 
Ghampollion, en combinant cette faculté avec celle
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de la constructivité, dont nous parlerons bientôt , 
avait acquis cette sévérité de goût pour le dessin, pour 
la pureté des lignes et des formes qu’on remarquait 
dans les copies des reliefs et des hiéroglyphes égyp
tiens, qu’il faisait faire et qu’ il exécutait lui-même.

5 °. L ’organe de l’étendue, situé h l’angle interne de 
Lare sourcilier, et par lequel nous avons les notions 
des dimensions des objets, est beaucoup plus marqué 
que le précédent. Sa faculté combinée avec celles in
diquées ci-dessus, produisait elle/, lui la justesse du 
coup-d’oeil, et. cette précision qui rendait si souvent 
ses évaluations conformes aux résultats mathémati
ques.

4°. L ’organe de la pesanteur, placé en dehors du 
précédent, et dont la faculté apprécie la résistance et 
la consistance des choses , avait aussi chez Champol- 
lion acquis un assez grand développement.

Quoique ces quatre facultés primitives, dont les 
attributs sont de nous donner les notions de certaines 
qualités physiques des corps, ne soient admises qiu’ 
d’une manière conjecturale par Spurzkeini, on ne 

p eu t, comme on le v o it , les refuser a notre savant, 
dont le large développement et la saillie de toute la 
partie inférieure du front, présentent un des plus 
beaux modèles des organes des facultés perceptives.

Celui du coloris, situé au milieu de Tare sourci
lier, complète l’ensemble des perfections analytiques 
et artistiques qui caractérisaient l’illustre voyageur.

Bien que l’empreinte prise après la mart r ait al
téré la direction que présente ordinairement l’arcade 
sourcilière chez les grands coloristes, cependant cet 
orgafte est ici très développé, et fait supposer une 
grande activité dans la faculté de saisir les rapports
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des couleurs : aussi savait-il porter un jugement so
lide sur les ouvrages des grands maîtres.

En remontant au m ilieu du iîo n t, on voit les or
ganes des facultés rélîectives, qui paraîtraient bien 
caractérisés sur la tête de Chanipollion, s i , comme 
nous l ’avons fait observer ceux des facultés percep
tives ne l ’emportaient de beaucoup par la largeur 
qu’ils ont donnée à toute la région sus-orbitaire.

i°. L ’organe de la comparaison, situé au centre, 
est le plus grand. G’csl sa faculté qui rendait notre 
archéologue si sévère logicien, et déterminait la saga
cité avec laquelle il faisait des rapprochemens et tirait 
des inductions. C ’est à sa grande activité, combinée 
avec les facultés perceptives, qu’il dut ses recherches, 
la découverte des rapports des écritures anciennes avec 
les écritures modernes, et la composition de sa gram
maire égyptienne.

9.0. Celui de la causalité, situé de chaque côté du 
précédent, est moins développé, et avait aussi sa fa
culté moins active ; c’est pourquoi Charnpollion s’oc
cupait peu des rapports de cause h effet; et sans s’at
tacher a la recherche des motifs qni avaient pu porLcr 
les hommes à traduire leurs pensées par telle forme 
ou tel caractère, il remontait à leur filiation toute 
physique, négligeant la métaphysique du langage.

Portant maintenant, nos recherches du côté dessen- 
timens, nous regrettons que les organes de l ’amour- 
propre et de l’amour de l’approbation, situés derrière 
le vertex de la tête, n’aient point été moulés ; nous 
les aurions vraisemblablement trouvés assez dévelop
pés eu égard à la forme alongée de son crâne : leurs 
facultés combinées avec celle de la fermeté lui don
naient ce zèle infatigable qui lui fit consacrer sa vie &
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im seul objet.*, se plongeant, dans Jes recherches el les 
méditations les plus profondes.

Sans estime de soi et. sans approbativité , l’homme 
liv ré à ses penehaus, ou traînant dans l7indifférence 
des jours pleins d’ennui , ne peut jamais dans les 
sciences et dans les arts, parvenir à rien de grand. 
Ghampollion, quoique doué de beaucoup de modestie 
et de simplicité, avait le sentiment, de ses forces ; il 
savait ce qu’ il valait; il avait la noble ambition de se 
distinguer, et n’était, pas insensible aux applaudis.se- 
mens des hommes en état de l ’apprécier.

Les organes de la circonspection, situés au milieu 
des pariétaux, el qui s'offrent a nos regards, étaient 
bien marqués chez, lui ; il appliquait, cette faculté à 
tous les actes de sa vie. ; ne prenait qu’avec réserve une 
détermination, et. portait on toute chose la sagesse du 
raisonnement. La circonspection combinée avec la 
justice le disposait à la mélancolie.

La bienveillance, qui a son siège à la partie supé
rieure médiane de l’os frontal, lui était largement dé
partie ; et. le rayon de son organe, partant, du conduit 
auditif, tient le milieu pour l’étendue entre ceux des 
organes de la fermeté et de l ’ individualité. Il résulte 
de cette dispositition et de l’appréciation du dévelop
pement de eet, organe dans les autres sens, que la 
bienveillance concourait a former le fond de son ca
ractère, ce qui nous donne l ’explication de la bonté, 
de la complaisance, de l’humanité , de la générosité, 
delà philanthropie, et de toutes les vertus sociales 
(fui caractérisèrent tous les actes de sa vie.

La vénération , dont l’organe «aboutit, a l’angle su
périeur et antérieur du pariétal, en arrière de celui 
de la bienveillance, a son rayon plus grand, et offre
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par cette raison un développement remarcjuable sur 
le masque de Cliampollion , qui était un véritable 
llicosophe , respectant toutes les croyances, et s’éle
vant à de liantes pensées religieuses.

Mais parmi les seutimens, celui qui remportait sur 
tous les autres, et qui caractérisait surtout ses dispo
sitions à s’occuper avec constance de sa spécialité, 
c’est la fermeté, qui donnait do la persistance a l’ac
tion de toutes les autres facultés. Son organe, le plus 
grand de ceux de la région sîncipilale, était si proé
minent, que le front, de Cliampollion, malgré son 
étendue, paraissait fuir de bas en haut : cette puissance 
de volonté lui donnait ce caractère ferine cl inébran
lable qu’on lui connaissait, et qui lui fit surmonter 
pendant, quinze années les obstacles sans nombre que 
lui suscita l’envie, dont les intrigues ne purent 
entraver son génie.

La justice, l’espérance et la surnaturalité, étaient 
très actives*, leurs organes situés d’arrière en avant, au- 
dessous et de chaque côté de ceux de la fermeté et de 
la vénération, contribuaient, par leur étendue et leur 
volume h l ’élargissement, de la partie supérieure de la 
tète. D e-là, cette conscience morale, ce sentiment 
profond du juste et du b ien , qui le faisait se révolter 
contre les plus légères infractions au devoir ; d e-la , 
cette espérance de succès qui le soutint toujours dans 
ses travaux ; cette croyance dans l ’ immortalité de

*  U

M m e; cet espoir d’une vie a venir ; ce pressentiment 
d’v retrouver des affections et le bonheur.

La justice, qui se combinait souvent avec l ’idéa
lité , concourait à le rendre mécontent des actions des 
hommes, et le fit s’ irriter autrefois contre les actes ar
bitraires du pouvoir : proscrit pour ses principes
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d’une ..sage- liberté et d’une égalité bien entendue, il 
lut obligé deux fois, en 1814 et 1816, de céder sa 
place de sous-bibliotliécaire de Grenoble, à un cen
seur du journal de l’Isère.

L’espérance, unie chez lui à l’idéalité et à la surna- 
turalilé, exaltant son imagination, le portait a former 
des projets et à s’occuper de l’avenir.

L’organe de l’idéalité, situé au-dessus des tempes , 
dirigé en arrière et. en haut, et qui élargit lé diamètre 
transversal de la partie supérieure de la tctc, formait 
fine saillie considérable, maigri*, la déduction faite 
de P épaisseur du muscle temporal. Ce sataiM, qui 
était doué d’un goût, exquis, d’une imagination poéti
que, et. qui faisait, avec une facilité extrême, des 
vers pleins de verve et de charmé', devait son génie îi 
l’activité de cette faculté.

L’organe de l’esprit de saillie, dont le siège est à la 
partie supérieure et externe du front, en avant de celui 
de l’idéalité, n’est pas aussi apparent sur le masque de 
(iliampollion que sur celui de Rabelais, de Boileau 
et de Voltaire; mais il était néanmoins assez dévelop
pé ; et sa faculté produisait ces réparties spirituelles 
qui faisaient le charme de sa conversation , celte ex
trême facilité à saisir les ridicules et le coté plaisant 
des choses.

L’organe de l’imitation, situé de chaque coté de ce
lui de la bienveillance, est. très apparent ; (il sa faculté 
portait notre savant ii juger du langage naturel ou de 
la mimique, à imiter les gestes et les manières, et. a 
représenter les situations théâtrales.

Avec un ensemble de facultés aussi prononcées , ou 
doit facilement, concevoir que chez un homme aussi
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bien organisé, les penchans devaient être peu actifs 

ou dominés et restreints dans de justes bornes.
Ne pouvant étudier en totalité leurs organes, je  

vais examiner ceux qui ont été moulés, et tâclier de 
reformer par la pensée la partie postérieure du crâne, 
en suppléant ceux qui manquent par le récit succinct 

des faits que j ’ai recueillis.
10. L’ organe de l’alimentivilé, situé en avant de 

l'oreille, présente très peu de développement sur la 
tête de Champollion, qui avait une grande sobriété ; 
mais il était délicat et. gourmet, et savait jouir des 

plaisirs de la table sans les rechercher.
20. L ’organe (le la constructivité, situé aux tem

pes , est moins apparent qu’il ne le serait réellement 
sans l’énorme saillie de ceux situés dans la région 
sourcilière : son grand développement, était en rap
port avec les dispositions qu’avait cet archéologue 
pour les arts architecthoniques, qui lui ont servi à 

étudier l’histoire des peuples par leurs monumens.
3o. L’organe du penchant a détruire, destructivité, 

situé au-dessus des oreilles, explique par son médio
cre volume chez l’ homme excellent qui nous occupe , 
l ’aversion qu’il éprouvait pour toute espèce de des
truction. Kntièrement dominé par la bienveillance eL 
la vénération, ce penchant ne pouvait apporter aucun 
obstacle a cet. cspriL conservateur , â ce respect reli
gieux qu’il avait pour les restes d une ancienne civili
sation.

4°. L e penchant, à cacher,- sécrétivité, qui porte à 
la ruse, et, dont; l’organe est situé ii la région tempo
rale, au-dessus du précédent, était chez notre savant 

dominé par trop de scntiimcns-supérieurs pour pro
duire le mensonge, la fausseté et l’ hypocrisie ; mais
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sa combinaison avec la circonspection le faisait tenir ] 

dans une sage réserve*, le mettait en garde contre les \ 
intrigues des hommes, et l'empêchait d’être leur , 
d u p e, malgré sa simplicité et son extrême confiance.

5°. Le désir d’avoir, convoitivilé ou acquisivité, 

dont l’organe est situé au-dessus du précédent, à l’an
gle antérieur, inférieur des pariétaux , n’était point 

dans le cas d’ inspirer a Cliampollion l’amour des ri
chesses, et de déterminer chez lui les abus de l’égoïs
me que fait naître son excès non réprimé; mais il le, 
disposait à rechercher tout ce qui était en rapport avec 

l’objet de ses études ; et à former des collections 

d’antiquités.
60. Le courage, combativité, dont nous ne pou

vons examiner l’organe, situé a l ’angle postérieur in
férieur des pariétaux, devait être médiocrement 

actif, à en juger par le peu d’étendue du diamètre bi- 

mastoïdien supérieur. Aussi notre voyageur, malgré 

la fermeté qui le rendait inaccessible à la crainte, n’ a- 
t-il affronté les dangers que pour satisfaire l’impul
sion de ses facultés perceptives.

70. L ’amour de la vie, dont, l’organe est situé der
rière les oreilles, devait être au contraire très a c tif, à 
en juger par l’étendue du diamètre bi-tcmporal infé

rieur : aussi en convenait-il lui-même, et désirait-il 

la prolongation de son existence.

8°. L’organe de l’habilalivïté , situé à l’angle supé
rieur de l ’occipital, devait être assez grand chez 

Cliampollion , eu égard à la forme de sa tête. Malgré 

son goût pour le luxe et les jouissances de la civilisa

tion , il savait se conformer à toutes les coutum es, et 

se plier aux diverses positions de la vie. Cosmopolite, 

il prenait facilement de nouvelles habitudes ; et sous
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costume des Arabes , enveloppé d’un bei'nos, il se 

pouvait, aussi bien sur les sables brûlans de F Egypte,
)U dans les tombeaux deT hêbes, que s’ il eût été dans 
on appartement.

90. L ’amativité ou amour physique, devait être res- 
reint chez lui dans de justes bornes. Si l’on considère 
la distance modérée qu’il y  a d’ une oreille à l’autre, 
on juge par analogie la  forme que devait avoir la 
partie postérieure du crâne, et par conséquent le peu 
île développement que devait présenter le cervelet, 
comparativement aux autres parties de l’ encéphale.

Mais on aurait sans doute remarqué une forte saillie 
au dessus de l’épine occipitale, et de nombreuses c ir
convolutions aux lobes postérieurs du cerveau, où 
siège l’amour des enfans ou philogéniture.

Les organes de l ’attachement, ou affectionivité, si
tués de chaque coté et au-dessus des précédens, de
vaient être également très proéminens.

Champollion sentait le besoin de se rattacher à tous 
les liens sociaux qui embellissent et font goûter la 
vie : il aimait beaucoup les enfans , et aurait passé au 
milieu d’eux des heures entières. Il lu i fallait des af
fections ; ses nombreux amis attestent que rattache
ment était pour lui l’ existence *, et que les sentimens 
tendres étaient tout pour cet homme extraordinaire, 
du petit nombre de ceux a qui il a été donné de ne 
pas mourir tout entiers.

Champollion avait la tête assez volumineuse, rela
tivement a sa stature qui était de cinq pieds trois pou
ces environ.

Il avait des cheveux noirs, épais et très fins; ses 
yeux étaient d’un brun foncé; et la peau de toute la 
surface du corps présentait, surtout au visage, une
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teinte jaune qui se remarquait également sur la sclé
rotique, ce qui lui donnait l’air d’un Arabe : ses pa
rens et ses amis l'appelaient ordinairement Saghir} 
qui en arabe veut dire cadet ou puîné , nom qu’ il s'é
tait donné lui-même lorsqu’il étudiait les langues 
orientales, pour se distinguer de son frère aîné.

On a lieu de penser que le tempérament bilieux do
minait chez lui ; et qu’il était en même temps doué 
d’un vaste système nerveux, à en juger par l’extrême 
activité qui abrégea ses jours.

11 résulte de tous les faits que nous venons d’expo
ser, que l’organisation cérébrale de Gbampollion le 
jeune était dans ses détails comme dans son ensemble, 
parfaitement en rapport avec son caractère et les di
verses circonstances de sa vie.

Cette observation confirme donc dans tous scs 

points cellesque nous avons faites jusqu’ic i , et prouve 
d’ une manière incontestable la certitude et l’ impor
tance de la phrénologie.

J àniw, d . ivï. P.

A Paris, le 15 Septembre i 833.
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( THE PHRENOLO{GIÇAL JOURNAL AND MISCELLANY* )

V ol. V ÏII.-N " . X X X V .— Mars »833.

Art. ie>*. Lettre a Véditeur sur le rapport entre le 
développement cérébral et certaines tendances parti
culières y et, sur les têtes de botanistes. Il com m ence  

par s’élever contre les faux phrénologistes, diseurs de  

bonne aventure qu i ont la prétention de spécifier les 

applications particulières d’ une faculté. Par exem ple, 

qui aurait pu d ire, en voyant G all et Spurzlieim  , 

voilà des phrénologistes j en voyant W ill .  H am ilton  

et le docteur Ston e, voilà une couple d’ antiphrénolo- 

gistes ? « Il n’y  a pas de forme particulière du cerveau  

propre au plirénologiste ; mais la phrénologie pré

sente des branches si d ifféren tes, peut être étudiée  

suivant des méthodes si diverses et dans des buts si va

riés , que cette diversité-là même rend les cerveaux les 

plus dissemblables propres à cette é tu d e , bien qu’ à 

des degrés inégaux. L a  m êm e remarque s’étend à la  

plupart des autres sciences, p. lo o . »

E n  cherchant le développem ent cérébral le plus fa

vorable à l’ étude de la b o ta n iq u e , la prem ière co n d i

tion étant de connaître les plantes comine in d iv id u s, 

les noms qui les désignent et les caractères qui les dis

tinguent les unes des a u tre s, les organes nécessaires
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sont l'individualité, la localité, le volum e, le nombre 

et le langage. YToilà pour l’étude de la botanique pra
tique ou descriptive. Mais la physiologie végétale 

étant une investigation de la structure et des fonctions 

des plantes , ici l’éventualité e t , jusqu’à un certain 

point, la causalité ainsi que la comparaison sont mises 

à contribution. Ces deux dernières sont surtout actives 

dans la philosophie de la botanique, où l’on n'étudie 

plus les plantes comme des individus , mais où on les 

considère comme des parties de l’ univers , du grand 

ensemble des choses. L’histoire de la botanique, l’hor

ticulture , la botanique médicale et économique sont 
encore des branches qui demandent des études spé
ciales. L ’art de faire des classifications , des groupes, 
des systèmes en botanique , n’exige pas , quoi qu’on 

en dise, une grande puissance philosophique ; aussi 
généralement les tètes des botanistes ne sont-elles pas 

aussi volumineuses , surtout dans la partie consacrée 

aux facultés rcllecti ves, que celles des hommes qui se 

livrent à la géologie, à la philosophie morale et à l ’é
conomie politique ; aussi voyons-nous des femmes et 
des jeunes personnes faire plus de progrès dans cette 

science que dans celles que je viens de nommer ; aussi 
les Anglais sont-ils généralement, plus habiles bota

nistes que les Écossais, parce que, chez les premiers, 

les organes de l ’observation sont plus développés que 

chez les seconds, chez lesquels, d’un autre côté, les 

organes de la réflexion prédominent ; aussi les Fran

çais l’cmportent-ils encore sur les Anglais en botani

que (1). Sm ith, fameux botaniste anglais, s’est distin

gué surtout par scs immenses recherches sur la corre.s-

(i) C’est un Ecossais qui parle. ( N. D. T. )
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ondance des différens noms donnés à une mcnic 
]anl.e , et l’organe prédominant chez lui était celui 
lu langage. Suit un tableau indiquant la mesure des 
irincipaux organes de plusieurs botanistes. Il en ré- 
,ulte que l’individualité est l’organe prédominant, 
>uis la localité ; l’éventualité arrive après avec la 
-orme; viennent ensuite le langage, le volume, les 
nombres, le coloris , la comparaison , le temps, le 
poids, l’ordre, le Lon, la causalité, l’esprit, l’ idéalité, etc.

A rt. a. Sur les principes delà législation criminelle, 
c’est, le complément, d’un article précédent.

L’auteur, après avoir arrêté la classification des 
hommes en trois catégories, t°. celle des individus 
chez lesquels les organes des penclians animaux pré
dominent sur ceux de l’ intelligence et les senti mens 
moraux ; celle des individus chez lesquels les pen
chons animaux sont forts, mais contrebalancés par les 
organes d’intelligence et de moralité ; 3«. enfin celle 
des individus chez lesquels les organes moraux et in
tellectuels l’emportent de beaucoup •, et après avoir 
donné les figures de différentes personnes appartenant 
à ces différentes classes, arrive a la question princi
pale. 11 affirme que la grande majorité des crimi
nels appartiennent b la première classe. « Ils sont nés, 
dit-il, et se sont développés avec des penclians animaux 
prépondérans et, avec un défaut relatif des facultés 
morales et intellectuelles. Klevés au milieu des der
niers rangs delà société, ils sont en général totale
ment dépourvus d’éducation ou n’en ont eu qu’une 
mauvaise. Ils ne sont pas rompus à des habitudes de 
travail, d’ industrie et de privations volontaires ; ils np 
sont pas soutenus dans les résolutions vertueuses qu ils 
peuvent quelquefois former, par une société morale ou

T om. I I .  a5
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par l’opinion publique ; au contraire, flans le cercle OU
ils vivent , l'opinion publique est dirifjée contre la 
moralité et l'industrie , en faveur d'une scélératesse 
Heureuse fet de l'habitude de céder aux sollicitations 
des sens , etc* , page î i (). »

Dans une telle situation et avec une telle constitu
tion 7 ils sont au moins aussi a plaindre que coupables.
Si nobs consultons la raison et le sentiment moral 
concernant les moyens de faire rompre aces sortes d'in
dividUs leurs habitudes de crime, ils nous répondront 
qo’il « a i écarter les cabscs qui ont, produit ces ten
dances criminelles. Kt. cependant les législateurs consi- ; 
dcVretitéciafcoinmeén dehors de leur sphère ; ilsncs’oo 
cupcHt qnc d’appliquer des punitions, et leur maxime 
de conduite est que s’ ils rendent la peine suffisamment 
sûV'e etSévèi'e, de manière a contrebalancer évidem
ment et forcément, dans le jugement des individus 
disposés il ‘commettre des crimes, les bénéfices qu'ils 
espèrent retirer des crimes auxquels les portent leurs 
penclians , ils aurotit atteint leur but autant que lu 
législation peut le faire. C'est l’exemple qu'ils veu
lent. Mais cet exemple n'esl capable d’agir que sur les 
homïneS de là troisième classe ; il 11c saurait contrena- 
hVncer la puissance de l'organisation contraire des 
hommes de la première. J/auteur cite, à cette occasiou, 
plusieurs criminels qui, peu d'instans avant de monter 
a l'échafaud, ne concevaient point l'énormité de leur 
crime et nie considéraient leur sort que comme le  ré
sultat d'niie fatale nécessité. Cette classe de criminels 

‘¡rie Sauvait donc céder a la crainte des punitions, et b 
théorie cftfi ordonne des peines comme moyens pré" 
’Véntifsctrepressifsdclcur conduile est essentiellement 

ri'obée Ot 'lie saurait avoir d'heureux résultats dans11
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l'application. Ce sont des espèces de malades : il faut 
rechercher la cause du mal et la combattre. La dispo
sition a mal faire peut être congéniale et résulter de ce 
que les enfans sont nés dans les temps oii leurs parens, 
par suite de calamités publiques, sc trouvaient ré
duits a la misère et entraînés à une conduite coupable, 
tandis que, s’ils étaient nés a une autre époque, et 
quand leurs parons étaient tranquilles, en paix et 
dans l'aisance , ils n’auraient pas eu les mêmes pen- 
elians. Comme ou ne peut mouler le cerveau des cri
minels jeunes ou adultes dans les proportions favo
rables a la vertu, tout ce que la société peut faire, c’est 
d’éloigner les causes de tentation, et d’user de moyens 
répressifs adaptés à la condition mentale des personnes 
qu’il s’agit de traiter.

Pour arriver à éloigner les causes de tentation , ¡1 
faut établir des écoles, encourager la religion , l’ins
truction , la morale, les caisses d’épargne , tous les 
amusemens innocens, les publications périodiques a 
bas prix sur les affaires publiques et les évéuemens du 
moment.

L’auteur a observé dans les divers rangs de la 
société des individus qui présentaient cette malheu
reuse conformation cérébrale de la première classe 
tant quils vivaicnL au milieu d’une bonne société, ils 
ne se laissaient pas entraîner ; ils tendaient à sc rap
procher des mauvaises sociétés, mais s’ils étaient ra
menés par la force des circonstances ou autrement a la 
première, ils ne commettaient point d’actions qui les 
conduisissent entre les mains de la justice. En un 
mot, les criminels sont dans la société ce que les mau
vaises herbes sont dans l’agriculture : ce sont naturelle
ment de mauvaises herbes et elles croissent et fleuris-
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sont. dam  une terre pauvre et mal cultivée ; et quant 

aux moyens répressifs, ils doivent être mesurés, moins . 

au degré du crime actuellement com m is qu’au degré 

du penchant au crime de l’ individu ; et le m otif n’en 

doit être ni une vengeance ni un exem ple *, il doit être 

moral et bienveillant. Il ne faut pas oublier que les 

sujets que l’on a à traiter sont plutôt des malades que 

des crim inels ; et la forme de leurs cerveau x, jointe 

aux manifestations actuelles de leurs tendances crim i

nelles, doit être considérée comme symptôme de mala

die morale suffisant pour justifier un t raitement appro
prié.

11 est curieux de voir l’expérience pratique con

duire les esprits hum ains et éclairés aux mêmes con

clusions que celles que donne la phrénologie. Il ré

sulte d ’ un tableau des criminels de la maison de cor

rection à G lascow , que les individus condamnés à 

quinze jours d’emprisonnement pour un délit peu 

grave, ne manquent pas d’ y retourner plus tard pour 

des délits plus graves, puis pour des crim es, tandis 

qu e ceux q u i, dès la première fois, sont condamnés à 

une longue détention, y  reviennenthien plus rarement. 

Cela se co n ço it, car , dans le premier cas, le coupable 

ne fait que se familiariser avec le crim e, et la punition 

n’ a rien qui doive l’effrayer pour l’avenir, taudis que, 

dans le second, la punition impressionne vivement et 

profondém ent le coupable et. lui fait craindre les con

séquences d’ un nouveau crime. L e châtim ent est. donc 

plus préjudiciable au premier que ne lui serait une 

longue détention ; et si l’on considère le résu ltat, h  
lo i est plus sévère pour lu i que pour le grand criminel, 

puisqu’elle est cause qu’ il se pervertit davantage. 

D ’ un an lie côté, il serait absurde d’ infliger une forte

*
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punition pour une faute légère ; c’est que le principe 
Je la justice criminelle est faux. Elle regarde tout cou
pable comme dévoué volontairement au crime, et elle 
ne s’occupe exclusivement que d’infliger une certaine 
quantité de souffrance pour un certain degré de culpa
bilité, sans le moindre égard soit aux causes de la 
transgression , soit aux conséquences du traitement 
qu’elle ordonne. Si ce principe était réellement bon, 
il serait couronné de succès en pratique. La réclusion 
de quinze jours ne produirait pas, en définitive, un 
résultat plus fâcheux qu’un emprisonnement de deux 
ans. Dans cette maison de correction de Glascow, 
l'isolement, les occupations régulières , la douceur 
(Lins le traitement des prisonniers, sont bien calculés 
pour diminuer l’excessive activité des penchans ani
maux : mais il manque des moyens propres a relever 
les facultés morales et intellectuelles. Le mode de pé
nalité act uel 11’esL certainement pas totalement inutile ; 
il peut détourner du crime des hommes appartenant à 
ia deuxième et a la troisième classe par leur confor
mation cérébrale : la détention vaut mieux que les 
pontons et la déportation ; mais, sans aucun doute, 
la perspective d’être pris, renfermé eL traité comme 
un malade moral, pendant une suite d’années, forcé a 
travailler et a pratiquer la moralité, agirait comme 
motif répressif, sur cette classe d’individus , avec 
beaucoup plus d’efficacité que la simple infliction 
d’une douleur ou d’une privation. Notre mode de trai
tement n’exclut donc pas l’idée de punition ; il substi
tue seulement une punition naturelle et liée au crime, 
a une infliction artificielle et directe.

À tvt. 4* Observation ¿Inactivité m orbide de la des- 
tvxwtivité 7 par le docteur Otlo, de Copenhague, Il
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s agit fl un hom m e atteint d’hypocondrie, qui fut pris 

d accès clans lesquels il était poussé m algré l u i , connut* 

par une puissance invisible , à assassiner sa fille qu’ il 

idolâtrait.. O n écarta de lu i sa fille pour quelque temps, 

et ces accès cessèrent et ne reparurent plus.

L e  cinquièm e article est sur une colonisation amé

ricaine en Sibérie ,  pour les nègres libres émigrans 

d A frique. On y approuve cette colonisation et on la 

détend contre quelques attaques dont elle est l’ objet.

A ï;t . 6. Sur une affection singulière de Vorgane du 
langage, produite par Vaction de la morphine ,  par le 

docteur AVilÎ. (îregory. L ’ auteur établit d’ abord que, 

suivant son observation, les liqueurs spiritueuses ex

citent fortem ent les senliinens , les penchans animaux 

et rarement l’ intelligence ; tandis que l’ opium  aug

m ente la vivacité des perceptions in tellectuelles, sans 

accroître celle des penchans inférieurs, tels que la 

co m b ativité, la destru ctivité, com m e on le voit si 

fréquem m ent dans l ’ ivresse. V o ic i com m ent il ra

conte l’ expérience qu’ il fit sur lui-m èm e de ce fait 

physiologique. « 11 y  a environ deux an s, étant occu

pe à exam iner l ’opium  et spécialem ent les sels de mor

phine, j ’ avaiscontractél’ habitnde de déguster les solu

tions; et il arriva plus d’ une fois qu e, par des dégus

tations réitérées , j ’ absorbais une quantité suffisante 

de cette substance pour produire des effets que j ’étais 

loin d ’abord d’ attribuer à leur véritable cause. L e  pre

m ier effet qui me frappa fut qu ’ en lis a n t, les m ots fine 

je  voyais distinctem ent portaient a m on esprit une im

pression que je  ne pouvais d éfin ir, mais qui était, cer

tainem ent différente de l’ impression norm ale. E n  ob

servant, aussi exactement, que je  le pouvais ce q u i se 

passait dans mon entendement , je n’avais que la
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conscience que les mots paraissaient avoir perdu leur  

véritable signification. L ’ effet. une fois passé, je  ne 

pouvais plus me rappeler les impressions erronées qui 

avaient eu lieu. Peu (le jours après la prem ière fois 

nue cela m’ a r r iv a , étant encore occupé aux m em es 

expériences, j’éprouvai tout-a-cQiip un m alaise, et je  

i‘,iillis m’ évanouir. Jim revenaut. à m oi , je rem arquai 

crue nies yeux étaient affeclés com m e ils soiit sujets a 

l’êlre , et com m e eela arrive a quelques m em bres cle 

ma fam ille , quand l’esLomae est légèrem ent dérangé* 

Cette affection des yeux consiste dans un mquveu>£fd 

de vibration désagréable de lignes en zig-zag deyant 

mes yeu x , rendant la vision incom plète et accpiyipa- 

p;nées de nausée. Dans les cas les plus ordinaires, cette  

affection est bientôt suivie de céphalalgie , bornée  ̂ la  

partie postérieure du globe de l ’ œ il, quand la vu e de

vient claire. Cette foisr-ci, l ’affection des ye u x  eut ^ue 

intensité inaccoutum ée, ce qui m e fît prévoir qqe yip -  

ient.e céphalalgie. Kn quelques m inutes la céphalalgie  

arriva, lille  était très forte et bornée à la parlip d q  

cerveau située derrière le globe de l’ œ il. A u ssitôt que  

je pus vo ir clairem ent, je  fus étonné de trouver q y ç  

j ’étais affecté relativem ent aux m o ts , com m e je  l ’ a vais 

été p récéd em m en t, mais à un bien plus Ira ut degré. 

Non seulem ent j ’étais incapable de lire correctendent 

les m ots écrits, mais les paroles que l’on m 'adressai t 

avaient une signification différente de la véritable. Je 

pense a u ssi, sans être certain du fa it ,  que qu elqu es- 

uns des mots que je  prononçai avaient de P incohé

rence. M a is, pendant tout ce tem p s, mon esprit co n 

tinua à être parfaitem ent n e t, et. j ’eus ren tière cons

cience que les impressions erronées étaient bornées à la
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faculté du langage. » .... Plus loin le docteur Grcgory 
ajoute :

« Une question bien intéressante s’élève mainte
nant. Q uel est l’effet dJunc dose modérée du même 

médicament ! Je puis affirmer positivement que sur 

moi-même, dans ce cas, la faculté du langage est aussi 

affectée, mais d’une manière Lien differente. Si je 

prends de vingt à trente gouttes de solution d’hydro

chlorate de m orphine, cela produit, pendant l’espace 

d’ une heure un état de calme, très agréable ; puis, 

quelques heures après, l ’organe du langage est forte

ment stimulé ; de sorte que , loin d ’hésiter à trouver 

les m o ts, je  trouve difficile de m’arrêter quand j ’ai 
commencé h parler. J’ai répété cette expérience si sou

ven t, sans qu’ il en résultât aucun inconvénient, que 

j ’ai pleine confiance dans son résultat.. » P. i 63 .

« Je considère donc , dit-il vers la fin , que l ’action 

de la morphine se dirige vers le lobe antérieur, et. 

chez quelques individus , plus particulièrement vers 

l’organe du langage , et. qu’une dose élevée produit, 

l ’entier dérangement de cet te facidté. »

Nous passerons un article d’ailleurs intéressant 

sous plusieurs rapports, sur la structure et. les fonc

tions du système musculaire et. les rapports avec le 

cerveau , l ’intelligence , les passions , etc.

A k t . 8 . Sur quelques particularités du caractère
Écossais. D on d'anciens crânes. L ’auteur trouve dans

*

l’histoire de l’Ecosse des preuves surabondantes de la 

prédominance des facultés de destructivité, de comba

tivité , de sécrétivilé , d’estime de soi et de fermeté, 

chez les Ecossais du xvic. siècle surtout. 11 reconnaît 

que ces peuchans sont moins prononcés aujourd’h u i, 

bien qu’ ils se manifestent encore dans des faits de
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moindre importance ; et. l’examen de. six anciens crâ
nes écossais envoyés à la sociclé, confirme ces données 
de l’histoire , car on y trouve les organes correspon
dais aux facultés ci-dessus excessivement développés, 
lundis que ceux de l’intelligence sont faibles.

Suit une analyse du deuxième numéro de notre 
journal, avec des encouragemens.

On voit, dans un article de Notices, que le docteur 
limiter, professeur d’anatomie à l’université d'Ander
son, à Glaseow, y a commencé, en janvier i 833 , un 
cours de phrénologie; que M. Combes continue le 
sien avec 'succès â Edimbourg ; qu’un éloquent plai
doyer en faveur de la phrénologie a été lu â la Société 
phrénologique de Portsmoulh ; que le docteur Otto, 
de Copenhague, publie, dans son journal, des extraits 
sur la phrénologie ; qu’en Allemagne on commence â 
s’occuper sérieusement de phrénologie, et qu’on y 
traduit en allemand le grand ouvrage de Gall, celui 
de G. Combes, etc., etc.

Voi,. VIII. — N*. XXXVI.— Juin iK33.

T.e premier article est un de ceux consacrés h Spur- 
zlieim; le second contient deux lettres de deux pliré- 
uoiogi.stes qui expriment isolément leur opinion sur 
un individu dont on avait soumis le plâtre à leur exa
men ; puis une correspondance détaillée «t fort inté-
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ressante entre eux et cet in d ivid u , de laquelle, il 

résulte que les jugem eus phréuoîogiques étaient bien 

ion dés.

L e  troisième esL publié à l 'occasion d’ un l)ill de rè

glem ent sur les manufactures ; on y com bat la dispo

sition en vertu de laquelle les cnians doivent travailler 

douze heures par jou r ; on veut dim inuer ces heures 

de travail matériel et en consacrer une partie aux de

voirs de la morale et d e là  religion.

Le. quatrième regarde encore Spurzheim  ; quant au 

cinquième il est intitulé : Organisation cérébrale de 
Smilhers l* incendiaire , comparée avec ses dispositions 
naturelles, par le docteur K lliotson. « Si la phrénolo

gie est vraie, dit l ’auteur, elle ne peut admettre 

d’exception. K lleest prouvée par l'absence d’exception. 

Q uand il n’existe pas de doute relativem ent aux 

talens et au caractère de quelqu’ un , les phrénologis- 

tes n’ hcsitcront pas a déclarer le développem ent posi

tif  de sa tète ; ils n'hésiteront jamais a déclarer que 

telle portion de la tête doit cire fortement. développée , 

quand un talent ou un sentiment s’est, fortement m a

nifesté; quoiqu’ ils ne puissent pas, d’après l’appa

rence d’ un défaut, d ’ un talent ou d’ un sentim ent, 

prononcer que telle partie du cerveau en particulier, 

doit indubitablem ent être petite, parce qu ’ une partie 

peut être prononcée sans qu’ un volum e du cerveau y 

corresponde, ou un cerveau en état d’ exereer ses 

fonctions. La tête que je me propose d’examiner est 

celle d’ un hom m e d istin gu é, non par ses qualités, 

mais par ses crimes. Dans le but d ’acquérir des pro

priétés par des moyens crim inels, il m it le (eu à sa 

m aison, fit |>érir plusieurs personnes et en ruina d’au

tres. Il » ’exprima jam ais de remords sur son crime et

!
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le nia jusqu’à la fin. Feu de jours avant l’ incendie, il 
eut une dispute avec sa femme, et lui dit que si elle 
11e lui donnait pas de l)on gré la propriété qui lui ap
partenait , et dont il avait besoin, il aurait tout et 
qu’elle n’aurait rien. Dans sa défense, il lut un ma
nuscrit volumineux, sous l’influence évidente d’ une 
grande excitation. 11 soutint que le feu avait pristout- 
à-fait. accidentellement ; que les copeaux que l’on 
avait trouvés amassés, il se les était procurés pour sc
eller des objets nécessaires à soi» travail-, qu’il n’était 
pas assuré pour le montant de sa propriété , et que, 
dans ses efforts pour arrêter les flammes, il avait souf
fert plusieurs blessures assez graves. 11 appela plusieurs 
témoins respectables en preuve de scs assertions et 
pour montrer qu’ il était un homme très honnête et 
très humain.... Il fréquentait trois ou quatre femmes, 
outre sa femme légitime, en avait eu des en fa ns et fit 
une tentative de viol sur sa propre fille; il était cruel 
et tyrannique envers scs serviteurs et ceux qui se trou
vaient plus ou moins subordonnés à lui; il était soup
çonné d’avoir causé la mort «l’une femme par avorte
ment ; il était très querelleur, frappait sa femme et 
d’autres femmes, mais s’enfuyait quand elles résis
taient fortement ; il était, très orgueilleux, disant 
toujours : ma maison, ma propriété, etc. Il ch erehait 
toujours à présider les petites assemblées auxquelles 
il assistait, et voulait toujours tyranniser; il avait 
beaucoup d’opiniâtreté, de sorte qu’ayant dit, dans 
une occasion, qu’il ferait douze douzaines de chaises 
en six semaines, il les fit en effet ; mais il était aussi 
obstiné, ne cédant jamais dans un argument ou une 
proposition, et quand il n’avait plus que de mauvai
ses raisons, il commençait, à quereller et n’hésitait pas
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à avancer des faussetés : il était réservé et froid au
« *

dernier p o in t, de sorte que sa femme ne connaissait 

presque rien de ses projets ou de scs intentions; il 

était fourbe et faisait tout par intérêt , bien qu’ il dé

pensât, une grande quantité d’a rgen t, mais on ne sait 

com m ent; il était totalement dépourvu de senti meus 

religieux et n’ écoutait pas les exhortations religieuses, 

même en prison ; il avait beaucoup d ’espérance et crut 

jusqu’il la fin qu’ il serait acquitté.

» Il était passionné pour les en fa ns, sc complaisant à 

les soigner et. à jouer avec eux. 11 manifesta souvent 

beaucoup de bienveillance et aurait donné son argent 

aux m alheureux. Il leur nurail consacré ses jours en

tiers, au lieu d’ aller a son ouvrage, pour aller ca et 

là , et provoquer des souscriptions dans un b u t d’ hu
manité.

» C elte circonstance d ’avoir été si souvent nommé 

président, des assemblées des hommes de sa classe aux

quelles il assistait., montre qu’il était considéré comme 

un homme habile. O u an t aux talens particuliers , j ’ai 

su seulement, qu’ il était, m écanicien-ingénieur, «ama

teur de musique et. qu’ il chantait.

» L a tête de cet hom m e était, très large en circonfé

rence à sa base; un cordon tendu autour d ’e lle , sur 

la partie inférieure du fr o n t, im m édiatem ent au-des

sus des oreilles et de la pln logén itu re, a une longueur 

de vingt-trois pouces et d e m i, ce qui est. au-dessus de 

l’ ordinaire. Cela doit prouver toujours une grande 
puissance, pourvu que le cerveau soit sain. Toutes  

les parties sur lesquelles passe ce cordon sont larges. 

L ’étendue du front , depuis l ’oreille, n’a pas moins de 

cinq pouces et d e m i, un dem i-pouce de plus que la 

mesure de fortes têtes, et les organes sont en générai
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bien développés. Sur les côtés, le développement de 
la destructivité est très grand, le diamètre de la tète 
étant de six pouces et demi, tandis que la mesure sur 
de fortes têtes est au-dessous de six pouces. Derrière, 
l’organe de la philogéniture est largement développé; 
sa distance, depuis l’oreille, à la partie la plus sail
lante, est de quatre pouces et demi, tandis que la 
mesure sur de fortes têtes est moindre. Nous voyons 
clairement qu’ il doit avoir été habile, passionné, vio
lent et. égoïste, bien qu’il ait aimé les en fa ns et. qu’il 
ait souvent fait preuve de bon cœur.

J) La tête a une forme tout.-à-fait vilaine. Les parties 
inférieures et centrales des côtés sont énormément, 
développées, et. doivent avoir donné le caractère prin
cipal. Les organes de l’acquisivité, de la destructivité 
et de la secretivité forment une vaste surface, qui se 
projette effroyablement de chaque côté. Le sommet 
de la tête a la forme d’une quille de navire, fuyant en 
bas de droite et de gauebe de la manière la plus désa
gréable ; tandis que les parties latérales du vertex sont.
tout-h-fait. en défaut.......L ’organe de l’amativilé est
aussi d’un grand volume, aussi bien que ceux de la 
destructivité, de l ’acquisivité et de la sécrétivité. La 
hauteur est prononcée h la bienveillance et à la fer
meté ; elle dépasse la mesure ordinaire des têtes fortes. 
Ceux de l’amour de soi et de l’amour de l’approbation 
sont très grands.

»Aucun phrénologiste n’hésiterait un moment à dire 
que c’est là la tête d’ un homme qui a possédé des ta
lons distingués (si son cerveau était sain), ferme dans 
ses projets, fort de l’estime de soi, avide de distinc
tions, mais doué de peu de sent ¡mens moraux, et par

4
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conséquent en proie à toutes les passions inférieures 

de notre nature. »

A rt. 6. Sur des manifestations morbides de Vor- 
gane du langage, en rapport avec t  aliénation men
tale; par le docteur Brownc. L ’auteur, après avoir 

analysé les travaux de G all et Spuraheim, de M . Hood, 

de M . B ouillaud, et les controverses suscitées à cette 

occasion, travaux desquels il résulte que la mémoire 

des mots peut être abolie par suite de lésions trauma

tiques, de ramollissemens et d’apoplexies des lobes 

antérieurs du cerveau, l’auteur appelle l ’attention des 

plirénologistes sur le dérangement de la faculté du 

langage, par suite d’aliénation mentale. Il commence 

par rappeler les cas où cette faculté est exaltée par une 

émotion vive, une impression forte, par la jo ie, par 

le vin surtout. Tl cite le fait d’ une personne q u i, une 

fois enivrée, ne pouvait s’ empêcher de parler la lan

gue galliqu e, dont elle n’a, dans l’éLat de raison, 

qu’ une très légère connaissance. —  Autre cas : un 

phthisique, soigné par le docteur Brow ne, a ses der

niers momens, s’ adressait à lui et aux assistans, dans 

le langage qu’ il avait parlé dans sa première jeunesse, 

décrivait parfaitement ses souffrances, et cela sans 

paraître s’en douter, avec des expressions inintelligi

bles pour la plus grande partie de ses auditeurs. —  

U n habitant du pays de G alles, dans le cours d’une | 

maladie du cerveau, avait perdu la mémoire du lan- \ 
gage dont il avait coutume de se servir depuis nombre 
d’années, tandis qu e, par compensation, il s’était, rap

pelé celui de son enfance, etc. Il est. évident que, 

puisqu’il y  a une faculté spéciale du langage, il doit 

aussi y avoir une aliénation spéciale affectant, de dii-
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fé rentes manières, T accomplisse ment, régulier de ses 
fondions. Cett'c affection est généralement modifiée 
dans sa simplicité, parce quelle embrasse un plus ou 
moins grand 'nombre d’autres facultés, telles que 
»•elles de l’idéalité, de la inerveiilosité et de la véné
ration ; mais on peut quelquefois l’observer circons
crite ‘tout-a-fait dans sa sphère. Exemple extrait des 

ouvrages dé Gall.
Suivent plusieurs articles relatifs ii SpurzKeini, et 

quelques odes sur sa mort ; puis les procès-verbaux 
de la Société phrénologique d’ Edimbourg, dans les
quels nous voyons que M. Viniont, l’un de nos mem
bres honoraires, vient d’être admis comme membre 

honoraire de cette Société.
Phrénologie à Grlascow. Le sieur Huntcr y a com

mencé un cours de phrénologie le iu janvier i 8 3 3 , 
dans l’institution mécanique, cours qui a duré jus
qu’au 27 avril, et a été suivi par trois cents personnes 
environ, de toutes les classes delà société. Depuis, 
trois Sociétés phrénologiques se sont, formées dans 
celle ville; d’autres cours ont été faits, des discus
sions phrénologiques ouvertes; enfin la phrénologie y 
a fait des progrès immenses.

L ’article II est. relatif îi la mort du professeur £/c- 
celli de Florence; il est extrait de notre journal.

phrénologie aux .États-f/ms. Une Société phré- 

uologique a été fondée à Bostoti le 3 i décembre i 83a, 
jour anniversaire de la naissance de Spurzheim ; elle 
comptait soixante-quinze membres au 22 février sui
vant. «Notre Socicié, dit un de ses membres, dans une 
lettre, est composée de personnes de différentes pro
fessions, et de toutes les sectes du christianisme-. lia 
faculté de médecine y est largement représentée,
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vingt de nos membres appartenant à la profession de 

médecin. Le docteur W . Ingols, l ’un de nos plus an
ciens et des plus respectables médecins, y fait des 

cours sur le cerveau, et le docteur Barber, sur le 

crâne. » L’objet de cette Société est, comme le porte 

un des articles de la constitution de la Société : « L1 exa

men de la science de la phrénologie, dans son in

fluence sur les rapports moraux, intellectuels et so
ciaux de l’homme. » On s’occupe aussi de phrénolo
gie à N ew -York.

Art. i 3 . Évidence présumée de la vérité et de 
la justesse de la phrénologie. C’ est un discours lu  à la 

Société littéraire et philosophique de Chichester, par 

M . Rich-Churc, pour y  donner une idée de'cette 

science, et combattre les préjugés répandus contre elle; 

vient ensuite un rapport sur les progrès de la Société 
pour Véducation populaire, où se font des cours d’his 

toire naturelle, de chimie et, de phrénologie.



COURS PUBLIC DE PHRÉNOLOGIE,

A METZ }

ParM. le Docteur SCOUTETTGN.

L ’ouverture d’un cours public de phrénologie dans 

une autre ville de France que Paris, où jusqu’ ici
cette doctrine avait été exclusivement professée, est

*

un progrès que nous aimons à signaler. T ou t ce 

qui compose le public éclairé de Metz a assisté aux 

séances du cours de phrénologie, commencé le 19 fé
vrier i 834 , et continué depuis, avec un plein succès, 
par M. le docteur Scoutetten, l’un des médecins les 

plus distingués de celte ville. Nous allons donner 

quelques extraits du discours d’ouverture, en regret
tant que les bornes de notre journal, et l’abondance 

des matériaux, ne nous permettent, pas de l’insérer 

tout entier.
L ’auteur commence par tracer l’histoire de la dé

couverte de la phrénologie. « Après les premières ob
servations sur l’organe de la mémoire des mots, G all, 

dit-il, néglige tous les systèmes philosophiques ad
mis jusqu’ alors, pour se livrer entièrement à l’étude 
de la nature et des faits. Il examine successivement 

la tête des musiciens, des poètes, des mécaniciens., des 

mathématiciens, des peintres, en un mot, de tous les

Tom. II. 26
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artistes célèbres doués d’ un grand talent naturel. U 

recherche également les personnes remarquables dans 

le monde par un penchant bien déterminé. 11 fait une 

collection moulée en pliUre de crânes appartenant 

à des individus braves, poltrons, rusés, voleurs, 

bons, m édians, circonspects, étourdis, orgueilleux, 

vains, etc. Il visite les prisons, et se fait montrer les vo

leurs, les faussaires, les assassins, les incendiaires, etc. 
11 recueille des laits innombrables dans les écoles et, 

les grands établissemens d'cducnLion , dans les maisons 

d’orplielins et d’enfans trouvés, dans les hospices des 

fous, sur les suicides, les im bécilles, les aliénés, et 

sur toutes les altérations des facultés intellectuelles et 

dés penclians, par suite des lésions du système ner

veux de la tête. C ’est ainsi que G all accum ula, pour 

fonder sa doctrine, une réunion de preuves telles que 

jamais aucun hom m e n en eut de semblables â sa dis

position , pour établir le système le mieux démontré.

» Jusqu’ ic i,  G all n’avait em ployé que des moyens 

physiognom oniques pour découvrir les fonctions du 

cerveau. Mais la physiologie est incom plète, souvent 

fausse, sans l ’étude de l’anatomic. G all le sentait., et 

il se livrait, à des recherches m ultipliées, pour offrir 

enfin la preuve irrécusable de la solidité de son sys

tème, lorsque le hasard vint, lui présenter l'occasion 

de traiter une femme hydrocéphale. Dans eetfc ma

ladie, le cerveau renferme une quantité d ’eau quel

quefois considérable, et donne à la tôle un volume 

énorme. Cette femme, qui vécut jusqu’à cinquante- 

quatre ans, avait conservé presque toutes ses facultés 

intellectuelles ? circonstance remarquable, et qui ét ait 

en désaccord avec l’opinion des m édecins, q u i, à 

cette époque, croyaient que, dans cette m aladie, il
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v avait, dissolution de la substance du cerveau. Elle ne»» ■
se conciliait nullement en outre avec le sentiment des 
philosophes qui admettent que le cerveau est le siège 

de l’Ame.
» Gall sentit toute l ’importance du phénomène qui 

se présentait à son observation. Il offre à cette femme 
rie la traiter, de la nourrir, et de fournir à tous les 

besoins de son existence, si elle consent à lui laisser, 
après sa mort, le moyen de vérifier ses doutes, ou 
plutôt sa découverte. Cette femme accepte, et, par 
testament notarié, lègue sa tète ii Gall. La malade ne 
mourut que plusieurs années après avoir contracté ce 

singulier engagement.
» Les recherches anatomiques furent faites avec le 

plus grand soin : le cerveau contenait environ quatre 
livres d’eau ; et Gall vit, avec une satisfaction indi
cible, la justesse de ses prévisions se vérifier pleine
ment. Le cerveau, en effet, n’offrait aucune trace de 
destruction réelle *, scs fibres s’étaient écartées sans se 

rompre, et formaient une véritable poche membra
neuse. »

M. Scoutellen nous montre Gall se vouant h la 
propagation de la doctrine étonnante dont il vient de 
jeter les fondemens, instruisant la jeunesse de V ien n e, 
parcourant ensuite le midi de l’Allemagne, accompa
gné de Spurzheim, son disciple, son collaborateur et 

son am i, et enfin , après des voyages entrepris par le 
seul amour de la science, dans les divers pays de 

l’Europe, venant se fixer à Paris où il a professé sa 

doctrine avec un zèle que rien n’a pu ralentir jusqu’à 
l’époque où la mort vint mettre un terme à tant de 
travaux utiles et consciencieux,

« Eclairé par ses découvertes, d it-il, Gall comprit
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rapidement quelles (levaient en être les appl ¡calions 
h la philosophie5 aussi, se livra-t-il avec ardeur a 
l ’étude de tous les systèmes philosophiques inventés 
par les anciens et les modernes, afin de connaître les 
analogies ou les dissemblances qui existent soit entre 
eux, soit avec la doctrine qu’il venait professer. Une 
remarque le frappa dès le début de ses recherches, 
c’est que les philosophes de tous les Ages avaient mé
connu ou négligé Tétude de l’homme physique, et 
n’ avaient saisi que des phénomènes dont ils ignoraient
la cause productrice....... 11 reconnut que la faculté
appétitive, l’ instinct en général, l’ intelligence, la rai
son , la volonté, le libre arbitre, etc., tels que les 
philosophes les professent, ne sont que des facultés 
occultes, semblables a celles de l’ancienne physique ; 
et que la croyance a ces idées ne peut qu’arrêter les 
progrès de la civilisation, et nous conduire, h une 
foule d’erreurs sur le principe d’où elles découlent. 
À quoi ont abouti, en effet, toutes les doctrines en
fantées par ces sages si vantés de la Grèce, et tout ce 
que Descartes, Mallebranche, Leibnitz, Locke, Con
dillac, Kant, etc., ont ajouté successivement aux en- 
îêléchies de Platon, et aux entités d’ Aristote? Kn 
sommes-nous plus avancés sur la nature et l’essence de 
lame, sur la connaissance de scs attributs et de ses 
facultés^ sur le libre arbitre, etc.? Avons-nous fait 
un pas de plus dans la connaissance de nous-mêmes?... 
Serait-il donc moins sage et moins raisonnable de 
nous restreindre aux manifestations de nos facultés 
intellectuelles, et de nos qualités morales, sur les
quelles nous pouvons porter nos recherches?

» Tel est précisément le mérite de Gall, d’avoir 
osé le premier ramener la philosophie de l1 homme à
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ces conditions* Que nous importent, dit-il, ces ques
tions subtiles sur bunion incompréhensible de deux 
substances aussi opposées que l’âme le corps? 
Qu’elles soient unies un peu plus tôt ou un peu plus 
lard? Que leur action réciproque soit l’effet d’un mé
diateur plastique, ainsi que le pensaient les anciens , 
ou celui d’un fluide éthere, comme l’ont voulu beau
coup d’autres, ou encore le résultat de l7intcrvcntion 
immédiate de Dieu meme , selon que le prétend Mal- 
lebranche? C’est ce que nous ne pourrons jamais véri
fier, quoi que fassent les psycologues. Ce qui prouve 
la futilité de ces questions, c’est qu elles n’ont effec
tivement contribué en rien â perfectionner la science 
de l’homme, et que tous ceux qui s’en sont occupés 
n’ont fait que tourner et retourner quelques mots 
vides de sens, sans sortir du même cercle. Ce qu’il 
nous importe vraiment de connaître , ce sont les mo
tifs qui nous déterminent â agir, ce sont les forces 
qui sont les principes immédiats de nos actions, et les 
causes qui peuvent les modifier*, ce sont, en un m ot, 
les instincts, les penchans, les aptitudes, et toutes les 
dispositions qui peuvent concourir â préciser le ca
ractère et les propriétés des individus et des espèces , 
et non les abstractions, les généralités métaphysiques, 
telles que la sensation, l’attention, la réflexion, le 
jugement, la mémoire, l’imagination, le désir, la vo
lonté, la liberté, etc», qui étant des qualités com
munes a tous les hommes, ne peuvent eu aucune ma
nière servir à caractériser tel ou tel individu? Expli
quera-t-on jamais avec ces généralités les penchans de 
l ’homme, tels que l ’amour physique, l’amitié, le 
courage, etc. , et ses aptitudes spéciales, telles que le 
talent de la musique, celui de la peinture, de la poé-



3qo COURS PUBLIC

sie, »le la mécanique, des mathématiques, etc? Non 

que ces facultés ne soient réelles, mais parce que vou
loir 1 es employer à distinguer les hommes entre eux, 

c’est précisément comme si on voulait faire servir 

l’étendue, l ’impénétrabilité, la pesanteur, et les au

tres propriétés générales delà matière, à signaler cha

que corps en particulier. »
Après avoir tracé un exposé rapide des principes 

fondamentaux do la doctrine de (¿ail, et. des laits qui 

lui servent de hase, M. Scoutett.cn exam ínela valeur 

des attaques q u i, dès son apparition, furent dirigées 

contre le fondateur de la phrénologie. « G a ll, d it-il, 

fut tout-à-la-fois accusé d’athéisme, de fatalism e, de 

matérialisme, d ’ im piété, de folie. Cette explosion 

d’outrages, presque unanimes, parvint un moment à 

égarer !le public ; mais Gall ne sentit point son courage 

abattu, ni scs forces défaillir. Sa foi était trop vive, 

et sa conviction trop solidement appuyée par des faits 

innom brables, pour qu’il ne fut pas sur de repousser 

victorieusement les sophismes et les déclamations de 

ses adversaires. « Kli quoi ! d isa it-il, vous m’accuse/, 

d’athéisme, moi qui, depuis vingt ans, ai sacrifie tous 

mes instans à l ’élude de l’homme et. de la nature; 

moi qui suis encore palpitant d’admiration au souve

nir des merveilles que l ’organisation des êtres vivans 

m’a dévoilées ! O h! certes, il faudrait être bien incon

séquent, ou avoir une organisation bien malheureuse, 

pour ne point reconnaître qu’ une puissance surnatu

relle a établi les liens étroits et nécessaires entre tous 

les corps de la nature, et cette harmonie qui régula

rise les fonctions et les actes de tous les êtres vivans à 

la surface du globe. Bien plus j j ’ai démontré ce que les 

philosophes avaient à peine entrevu : car tandis qu’ ils
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cherchaient a trouver au dehors de l’homme les causes 
qui-le conduisent, a la notion de Têtrc suprême, fa i 
découvert , dans l'homme lui-même, le véritable mo
tif de ses croyances religieuses ; et certes il ne saurai*, 
y avoir de preuve plus puissante de l’existence delà 
divinité;, que ce sentiment inné, émané de la puis
sance créatrice, et révélé par T  organisation m até
rielle, , etc. »

IM. Scoutelten termine ce discours remarquable par 
quelques considérations sur Futilité de la plïrénolôgife> 
et sur les applications qui peuvent en être faites a 
civilisation et au bonheur des hommes. Enfin, il és- 
père qu'on ne tardera pas a reconnaître l'heureuse in- 
ilucnce que les principes de la doctrine nouvelle doi
vent exercer sur l'éducation maternelle, la direction 
de l’ instruction publique et privée, sur les beaux-arls, 
la législation, le régime des prisons, !la médecine, 
enfin sur tout ce qui touche à F intelligence et a la mo
ralité de l'espèce humaine.

R

R E C L A M A T E O I f

l)i: M. L éon ÎÎIUJYKUKS,

Au sujet ù’ihk iissri’lion de JY1. fiailly sur 1rs irivaux de'Gnll et
de Spurzhrim.

Le N*-*. Il de la seconde année du journal contient 
un mémoire sur l'anatomie phrénologique-, dans le-
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quel M. Bailly, après avoir dit que Gall attachait 
peu d’importance aux details anatomiques, et qu’ il 
faisait consister toute sa gloire dans les rapports qu’il 
avait trouvés entre les développemens des circonvo- 

lutions, et les différentes aptitudes de l’homme et des 

animaux, ajoute : « Celle partie de ses travaux a été 
poussée par lui a un tel degré de perfection, que je ne 

sache pas qu’on lui ait fait faire le moindre progrès, 
qu’on lui ait apporté la moindre améliorat ion , mal
gré les tentatives de Spurzhaini, malgré les travaux 

de toutes les Sociétés phrcnologiqucs, qui ont plutôt 
servi a répandre cette doctrine, et à en constater la 
vérité, qu’à la perfectionner. »

M . Bruyères a réclamé contre cette assertion dans 

un mémoire lu h la Société plirénologique, qui ren
voya ce mémoire nu comité de rédaction du journal. 
Nous en transcrivons ici les passages les plus im- 
portans.

« En 1800, Spurzlicim assista, pour la première 
fois, à un cours que Gall répétait depuis quatre ans, et 

dans lequel il parlait de la nécessité du cerveau pour 
les manifestations de l’arae, de la pluralité des organes 
et de la possibilité de connaître le développement du 

cerveau par la configuration extérieure de la tête. Il 
indiquait plusieurs organes particuliers pour diffé
rentes mémoires et pour plusieurs sentimens ; mais il 
n’avait pas encore commencé h examiner la structure 

du cerveau. C’est en i 8o4  qu’il a commencé à parler, 
dans l’anatomie, du décroissement des pyramides, de 

leur passage à travers le pont de varole, de onze cou
ches de fibres longitudinales et transversales dans le 
pont, de la continuation du nerf optique jusqu’à la 

paire extérieure des corps quadrijumaux, des fais-
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ccaux divergens a l’extérieur des cuisses du cerveau, 
au-dessous du nerf optique, dans la direction que 
Vieussens, Mauro, Vicq-d’Àzir et Reil avaient suivie, 
le premier en raclant, et les autres en coupant le cer
veau. Gall montrait encore la continuation de la com» 

missure antérieure à travers les corps striés, et il par
lait du déplisscmcnt. du cerveau dans les hydrocé
phales; cependant l’ idée qu’il s’en était formée était 
inexacte ; car il considérait les circonvolutions comme 

l’effet, d’une membrane roulée et plissée ensemble, 
croyant que les cuisses du cerveau entraient d’un côté 
dans les hémisphères, s’y épanouissaient et sc re
pliaient sur elles-mêmes par la jnxta-position des cir
convolutions; c’est pourquoi la véritable structure 

des circonvolutions, découverte par Spurzhcim, n’a 
été décrite qu’en 1808, époque de la présentation à 
l’Institut, du mémoire de Gall et Spurzheim. Dès l’an
née i 8o4 > Spurzhcim se réunit à Gall pour poursuivre 
en commun leurs découvertes. Gall se chargea princi
palement de la partie physiologique, et Spurzheim 
de la partie anatomique, mais en la comparant tou
jours h la première. C’est ainsi qu’il a découvert la 
loi des additions successives des parties cérébrales et 
leur origine ; leur division en deux parties principales 

qui sont en communication avec le reste du système 

nerveux, Tune par entrecroisement, et l ’autre sans 
entrecroisement ; la divergence des faisceaux dans 
toutes les directions vers les circonvolutions; la diffé
rence des faisceaux divergens de ceux de réunion ; 
la généralité des commissures; la véritable connexion 

des circonvolutions avec le reste de la masse cérébrale, 
et. leur structure qui permet que chaque circonvolu
tion puisse être déplissée ; ce qui a lieu dans les hydro-
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céphalcs, tandis que la masse cérébrale qui se -trouve 

au fond des circonvolutions, et qui appartient, pour 

la plus grande partie, h l'appareil des commissures, 
est poussée par l’eau ramassée dans les cavités entre 

les deux couches des circonvolutions. Spurzheim a fait 

voir que, dans le déplisseincnt artificiel du cerveau 

des hydrocéphales, quand on commence par les pa

rois des ventricules, on trouve que celle masse est. 
déchirée, et. que Fou s’en aperçoit facilement quand 

on a fait, une incision dans une des circonvolutions, 

et qu’on sépare les deux couches à l’aide du doigt. 

Enfin il a trouvé la manière la plus convenable de 

disséquer le cerveau. En i 8 o5 , Gall et Spurzheim 

quittèrent Vienne pour répandre l ’ instruction pliré- 

nologique et continuer leurs découvertes. Dans tous 

les cours, Spurzheim fut chargé des démonstrations 

anatomiques, et Gall avait, tellement apprécié son mé

rite à cet égard, qu’il lui d it, avant leur départ:
« Il faut, que nous revenions avec honneur ; vous,

» Spurzheim , comme anatomiste, et, m oi, G all,

» comme physiologiste. »
» Ainsi donc, Messieurs, Spurzheim n’a pas été sim

plement élève de Gall depuis l’année 180/f, mais a 
celte époque il a commencé à être, son collaborateur.

» Toutes les préparations anatomiques, nécessaires 

pour le premier volume du grand ouvrage, ont été 

faites par Spurzheim. Toutes les gravures qui servent 

aux démons*rations ont été faites et rectifiées sous sa 

direction, et il a fourni Unîtes les notes littéraires ex

plicatives. C’est, seulement a la seconde moitié du se

cond volume qu’il a cessé de travailler, et Gall a eu 

soin de l’ indiquer par une note spéciale.
» Maintenant, Messieurs, que je vous ni entretenus
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rie» découvertes anatomiques dfe Spurzlieim, je vais 
essayer de vous exposer quelles ont été ses découvertes 
physiologiques, et de combien d’organes il a trouvé 
les signes extérieurs.

» Ces organes sont au nombre de huit, savoir : ceu\ 
de la justice, de l’espérance, du surnaturel, de l’ordre, 
du temps, des formes et de la pesanteur. Il faut même 
y ajouter encore celui de l'alimentivité, que Spurz- 
heini avait cru reconnaître peu d’années avant sa mort, 
mais dont il n’avait pas encore admis l’existence 
comme entièrement prouvée.'

» Un fait bien remarquable, Messieurs, c’est que 
Gall n’a jamais eu qu’une idée très imparfaite des sen- 
timens qui constituent l’homme m oral, et qu’il a 
toujours attribué à l’organe de la bienveillance, le 
sens moral et la conscience. En 1818 il a fait impri
mer ces paroles : « Supposons que la partie cérébrale, 
a au moyen de laquelle l’homme est susceptible de 
a senlimcns moraux et religieux, soit développée, etc. »

» Il est vrai ([ue, quelques années après, il a dit, au 
sujet de quelques remarques sur les ouvrages de 
Spurzlieim : « J’acJmcts un organe pour le sens moral 
» ou le sentiment du juste ; mais j ’ai des raisons très 
» fortes pour ne regarder la bienveillance que comme 
» la manifestation très énergique du sens moral : 
a ain si j j e  traite ces d e u x  qualités sous la  rubrique  
» d ’ un seul organe. a

a Remarquez bien ces dernières paroles, Messieurs, 
et veuillez écouter ce que disait Spurzlieim à ce sujet , 
en 1820.

a Jen’liésilc pas l\ rejeter également cette seconde 
» assertion. Puisqu’ il est de fait qu’il faut éprouver 
» les sentimens pour connaître leur nature, j ’en ap-
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» pelle d’abord à ceux qui les possèdent, pour dé- 

» cider si le sentiment du juste ou du devoir est le 

» même que celui de la bienveillance. E u outre,
» l'expérience bien constatée prouve qu’il n’y a pas 

» de proportion entre ces deux sentimens. Il y  a des 

» hommes très justes, qui sont inexorables dans leur 
» justice, qui ne sont point indulgens, et qui n’ont 

» pas ce qu’on appelle la bonLé de cœur.
» M. Gall pense que la bienveillance est un plus 

» haut degré d’activité du sens moral. Je réponds 

» qu’on n’ observe pas que la justice très énergique.
» devienne bienveillante1, tandis qu’ il y  a des hom- 
» mes très bienveillans qui ne sont point justes ; des 
» liommes qui assistent ceux qui souffrent, qui de- 

» viennent quelquefois même injustes par bonté ; qui 

» ne paient pas les dettes qu’ils ont contractées, qui 
» ne tiennent pas leurs promesses ; mais qui ne peu- 

» vent pasrésister aux sollicitat ions d’ un malheureux,

» et. dont la main charitable s’ouvre à la vue de la 

» misère. »
» 11 me semble, Messieurs, que l ’opinion de Spur- 

zheim est, h cet égard, infiniment supérieure à celle 
de Gall. J’en appelle, comme lu i, à ceux d’entre nous 

qui possèdent ce sentiment, pour décider si la seule 

découverte du siège de l’organe qui en indique le 

développement, ne mériterait pas il son auteur d’être 

reconnu comme ayant amélioré et perfectionné la 

docLrinc phrénologique.
» En outre, Messieurs, Gall, après avoir rejeté la 

division de l'entendement admise par les écoles phi
losophiques , et reconnu avec raison que le juge
ment, la mémoire et l’imagination n’étaient, point des 

forces primitives, mais seulement des modes d’ action
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des facultés, a toujours attribué ces mêmes modes 

d’act ion à tous les organes, soit des sentimens, soit 

de l’intelligence.
» Il a toujours admis aussi, que chaque sens exté

rieur fournit à l’homme la connaissance du monde 

extérieur, et attribué a la vue aussi bien qu’au toucher 

la connaissance de l’espace, de la distance, du nom

bre, de la figure et de la position des corps.

»Spurzlieim ne pense pas que les sens suffisent pour 

faire connaître l’existence des objets et. leurs qualités 

physiques, mais que nous ne pouvons acquérir ces 

notions que par le concours du cerveau.
» ïl ne partage pas non plus l’opinion de Gall, que 

toutes les facultés delà vie animale soient susceptibles 

des mêmes modes d’action. ïl les divise d’abord en 

fieux ordres, en facultés affectives et intellectuelles ; 
et chacun do ces fieux ordres se subdivise également 

en deux genres, savoir : pour les facultés affectives, 
en penchans et sentimens ; et pour les facultés intel
lectuelles, en perceptives et réfleclives.

» Spurzlieim n’admet pas que le jugement soit une 

des attributions des facultés affectives. Elles se bornent 

à la sensation, mais elles sont incapables d’apprécier 

les objets de leur satisfaction. Le sentiment de justice 

donne seulement le besoin d’être ju ste, sans indiquer 

<lc quelle, manière il faut en faire l ’application. La 

vénération, l’attachement, la bienveillance peuvent 

s’appliquer à des objets indignes : en général, ces fa
cultés sont aveugles.

» Parmi les facultés intellectuelles, les unes ont la 

mémoire, le jugement et l’ imagination, ce sont les 

facultés perceptives ; et les rélïoctives cherchent les
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causes, comparent, et portent le jugement philoso
phique.

» Je pourrais, Messieurs, vous soumettre bien d’au
tres exemples qui vous prouveraient que les opinions 

philosophiques de Spurzheim ont puissamment avancé 

la connaissance et l’analyse des facultés de Fam e, mais 

je pense qu’il sera beaucoup plus utile pour nous d’ en 

prendre connaissance dans ses ouvrages.
» Les écrits de Spurzheim démontrent qu’ il possédait, 

une vaste capacité intellectuelle. Il se distinguait en 

outre par les sentimens de justice, de bienveillance et 

d attachement au plus haut degré.
» La supériorité de son organisation donnait à ses 

paroles une puissance morale qui a souvent saisi son 

auditoire de respect et d’admiration.
» Vous jugerez sans doute, Messieurs, que les faits 

que je viens d’avoir l’honneur de vous exposer mé
ritent d’être rendus publics, et je demande que ma 

réponse a M. Bailly soit insérée au prochain numéro 
de notre Journal. »



L E  C R A M O M E T R E

D b M. I.C W .  SA R L A N D ïE R E .

Le vemlredi G juin, le R oi, la Reine et la fa
mille royale, ainsi que les ministres, finissant de 

visiter les produits de l'industrie, s’arrêtèrent devant 

le ordnomhtrc, instrument inventé par M . le docteur 

Sarlandière pour mesurer le développement du cer
veau dans toutes les parties que les plïrénologistes ont 

reconnues devoir être le siège de facultés intellec
tuelles, morales et affectives. Le R.oi, considérant 

cet instrument avec beaucoup d’ intérêt,, en voulut 

connaître 1’uiilité dans toute sou étendue, et montra 

qu’ il n’était pas étranger aux éludes plirénologiques, 
ni indifférent aux progrès de cette science. Après 

s’être fait rendre compte de la disposition des échelles 

millimétriques, dont chacune indique le degré de 

saillie de la partie cérébrale vis-à-vis de laquelle elle 

est, placée, et avoir compris que c’est du calcul ma
thématique fait de toutes ces saillies ou dépressions, 
ipie résulte l’appréciation du caractère ou des disposi
tions naturelles de chaque in d ivid u , le Roi voulut 

savoir si des têtes mesurées à différentes époques de 

l’accroissement, avaient donné des résultats pUréno- 

logiques conformes à la différence de développement 

(les diverses parties du crâne entre elles. L’ auteur non 

seulement satisfit à la demande du Roi par l’affirma

tive j mais encore assura que chez les individus d’un
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âge viril, ces différences de développement se fai
saient remarquer et étaient en rapport avec les obser

vations cranioscopiques, et qu’elles étaient le résultat 

de la mise en activité des facultés par l’exercice, de 

telle sorte, qu’à quelque âge que ce soit, l’exercice 

continuel et très actif d’ une faculté accroîtra le déve
loppement de l ’organe qui en est le siège, comme 
l’inaction permanente empêchera ce développement. 

11 résulte de ces remarques, confirmées par le crâno- 

rnètre, que le système d’éducation chez les sujets de 

tout âge (i) devra être basé sur l’état crânométrique de 

sa tête, c’est-à-dire, que les parties de la tête les plus 

développées indiquant une plus grande activité des 

dispositions dont elles sont le siège, si ces dispositions 

sont celles de talens ou de sentimens utiles à la so
ciété, il faudra en favoriser le développement pat 

l’exercice ; s i , au contraire , ce sont de mauvais pen- 
clians, il faudra les faire taire pour en empêcher le 

développement j ce qui sera d’autant moins facile que 

les signes extérieurs des organes présenteront plus de 

saillie, selon les observations crànométriques. A insi, 
il y  a là tout un système d’éducation à organiser avec 

le crâuomètre pour le plirénologistc , comparable en 

ce cas à l’ingénieur qui se servirait d’ un compas pour 

tracer un plan avec rectitude.

( i )  M. Broussais , notre célèbre médecin j a été mesuré exac- 
tem ent depuis le  tneat auditif jusqu’à l’organe du raisonnement 
m étaphysique , par le fameux sculpteur Bra , lorsqu’il a fait so» 
buste , et quatre ans après la même mesure a m ontre un accrois
sem ent dans cet organe de plus de trois millimètres, et M. Brous
sais a soixante ans passés. Il a continuellem ent exercé cet organe 
depuis qu’il a été membre de la classe des sciences morales à 
l’Institut.
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Non seulement, a dit l’auteur au Roi, on devra 

préciser, avec cet instrument, le système d’éducation 
propre à chaque jeune sujet, mais on organisera ainsi 
le système de répression, le système pénitentiaire ; et 
peut-être arrivera-t-on à l’abolition de la peine de 
mort. Le roi, qui écoutait l’auteur avec beaucoup d’at
tention , s’est cependant fait répéter ces dernières pa
roles , et a répondu : « Ce serait une chose bien dési
rable , et cet instrument aurait rendu un grand service 
aux hommes. »

On ne peut douter d’après cela de l’ intérêt que le 
Roi porte au sort de la phrénologie, et de son désir 
île voir un jour abolir la peine de mort.
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ÉTABLISSEMENT

ORTHOPHRÉMIQtJE.

Nous avons entendu plusieurs personnes éclairées 

c onvenir dés vérités fondamentales de la phrénologie, 
et se plaindre qu’on ne put. faire aucune application 

utile de cette doctrine soit a l ’éducation, soit au re

dressement des pcnclians vicieux qui sont le résultai 

d’ une organisation malheureuse. Gall et. Spurzhcim 

avaient cependant indiqué les avantages que la société s 
devait se promettre de l’adoption de leurs principes; 

ils avaient même posé les règles d’après lesquelles ces 

améliorations pouvaient, être obtenues, lin Angleterre, 

divers établissemens publics ont mis en pratique leurs 

sages préceptes ; et des succès bien constatés ont dé

posé en faveur de la théorie des pliréuologisles. A u c u n  

essai de ce genre n’avait, encore été tenté en France. 
Mais déjà la phrénologie y  ayant fait de n o m b r e u x  

prosélytes, il devait se rencontrer des h o m m es 

de conscience et de talent qui prissent, l'initiative 

de ces améliorations importantes j nous devons 

nommer l’ un des premiers, M . le docteur Voisin, 

membre titulaire de la Société phrénologique de Pa

lis. L’ établissement orthophrénique, qu’ il vient de 

fonder conjointement avec M. de Jvloncey, rempli



ÉTABLISSEM ENT ORTH OPH RÉN IQUE. 4 o3

une immense lacune dans notre système d’éducation. 

Son succès nous paraît assuré, si on le mesure à son 

degré d’ utilité et au mérite de ses fondateurs. Nous 

ne croyons pouvoir mieux l'aire connaître cet établis** 

sement, qu’en transcrivant le prospectus où se trouve 

exposé un système d’éducation que réclamaient les 

pères de familles m alheureux, et tous les véritables 

philanthropes.
» On doit cette justice aux hommes de notre temps : 

jamais il ne s’était rencontré autant de bons esprits 

qui comprissent mieux combien l’éducation importe 

au bonheur d’ un peu ple, et quelle influence immense 

une méthode qui se proposerait de favoriser le déve- 

loppemcnt de toutes les facultés données à l ’hom m e, 

pourrait avoir un jour sur la masse de la population.

» Les idées qui commencent aujourd’hui à recevoir 

leur application dans nos écoles ne ressemblent en rien 

aux idées d’autrefois. L ’éducation maintenant est à la 

hauteur de l’époque. E lle  est devenue l ’art de mettre 

l1 homme en toute valeur pour lui-m êm e et pour ses 

semblables ; elle serait incomplète si elle n’avait pas 

aussi bien en vue la culture des qualités affectives, 

des sentitnens el des penclians, que le développement 

intégral des facultés intellectuelles. Si ces deux parties 

de l’homme ne reçoivent pas les mêmes soins, l ’ œuvre 

est manquée, l ’individu n’atteint point toute sa per

fection, et ses intérêts, comme ceux de la Société, 

en souffreut dans une égale proportion.

» Mais dans les dons de l’ intelligence, comme dans la 

force et le nombre des qualités du cœur, la nature 

n’est pas toujours égale dans ses répartitions. S’il çst 

fies individus dotés libéralement par elle, il en est 

d’autres aussi qu elle a horriblement disgraciés. Ç ’e$t

27..
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particulièrement pour ces derniers et pour les enfans 
qu’une éducation première mal entendue a jetés dans 
de fausses directions, que les besoins d’un etablisse
ment tel que celui que nous venons de fonder se fai
saient impérieusement sentir. Etres malheureux qui, 
s’ils étaient frappés d'infirmités physiques de tout au
tre ordre, pourraient trouver dans nos hôpitaux toutes 
les ressources nécessaires à leur régénérationmais 
pour lesquels aucun hospice moral n’a encore été édi
fié, si ce n’est Charenton, la Conciergerie ou les ba
gnes \ ! ! affreux hospices où d’affreux traitemens peu
vent rendre le malade incurable, ou le laisser sous le 
coup d’épouvantables rechutes. Et qu’on ne croie pas 
que les malheureux et intéressans sujets qui sont l’ob
jet de notre sollicitude toute paternelle ne se rencon
trent que dans les classes peu fortunées ! Combien de 
pères de famille à même de toutes les jouissances de 
la vie, qui, d’avance, reposaient doucement leur vieil
lesse dans Favenir de leurs enfans, et qui, pour cet. 
avenir, avaient fait des sacrifices souvent au-dessus de 
leurs forces, voient toutes leurs prévisions anéanties 
par l’organisation malheureuse ou les mauvaises ha
bitudes du sujet sur lequel ils fondaient toutes leurs 
espérances.

» N’est-cc donc pas un immense service rendu aux 
hommes en particulier et à la société en général, que 
la fondation d’un établissement spécial où l’on fait, 
pour l’intelligence, pour le développement des facul
tés affectives, pour le redressement des penchans dan
gereux, pour la guérison des vices du cœur, ce qu’autre 
part on fait pour les difformités du corps.

» C’est une pensée neuve, belle peut-être, mais bicu 
certainement grande et vaste; elle occupe depuis dix
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ans l’homme dont nous avons entrepris de réaliser 

les vœux et les idées, et mérite que tous les pères de 

famille, que tous les hommes préposés à l’éducatioir 

de la jeunesse y réfléchissent mûrement, et la creusent 

dans toutes ses conséquences, dans tous ses résultats.
» D ’après Íes faits recueillis par cet observateur, les 

enfans qui réclament un traitement orthophrénùjue 

peuvent se diviser en quatre catégories principales.

» Dans la première catégorie, sont les enfans nés 

pauvres d ’esprit ; c’est-à-dire avec une organisation 

cérébrale au-dessous de l’ organisation commune à l’es

pèce en général, et qui, dans la hiérarchie des diffé
rons pouvoirs cérébraux, occupent les degrés intermé
diaires entre l’idiot et l’homme ordinaire.

» Par le bénéfice d’une éducation spéciale, par une 

heureuse application des principes de la physiologie 

du cerveau, nous parviendrons à agrandir la sphère 

iniUlectuelle et morale de ces infortunés; néanmoins, 
eu égard aux limites et à l’ impuissance de l’art, nous 

ne pouvons nous flatter de répondre , en toute cir
constance , aux exigences des familles malheureuses. 
Mais nous nous ferons constamment un devoir de 

faire connaître autant qu’ il sera en nous, et dans le 

plus bref délai possible, quel parti on peut tirer de 

certains sujets, tant pour eux-mêmes que pour la 

société.
» Dans la seconde catégorie , sont les enfans nés 

comme tout le m on de,  doués de l’organisation com
mune à l’espèce en général, mais auxquels une éduca
tion première, mal dirigée, a fait prendre une direc

tion vicieuse. Nous les ramènerons par l’application 

des mêmes principes, à un emploi convenable de leurs 

facultés. La forme entière r/uils présentent de Vhu-
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thŸlitw condition, multipliera pour eux les surfaces 
rite r e p o r t et nous facilitera les moyens de les rendre 

aeitx-Tnêmes, c’est-à-dire, h l’excellence de leur na
ture et à la supériorité de ses attributs.

» La troisième catégorie comprend les enfans. nés 

extraordinairement ; c’est-à-dire, avec un cerveau 
volumineux dans sa masse totale ou dans quelques- 
unes de ses parties, et qui par cela même, lorsque les 
facultés nobles et bienveillantes sont, faiblement pro
noncées, se font en général remarquer par un carac
tère' difficile, une dissimulation profonde, un amour- 

propre désordonné, Un orgueil incommensurable, 
des passions ardentes et des penclians terribles. Etablis 
sur de grandes proportions, ne pouvant être médio
cres en rien, ils sont aptes aux plus grands vices 
comme aux plus grandes vertus, aux plus grands 

crimes comme aux plus grandes actions, selon le con
cours favorable ou défavorable des circonstancef^au 
milieu de-îfiuclles ils liassent les premiers temps de 

leur vie.
» Chez de. pareils sujets, les moyens à empiover sont 

faciles à trouver et à indiquer. Il s’agit d’amortir et. 
de réprimer les facultés naturellement trop énergi
ques ou devenues telles sous des excitations démesu
rées. Il s’agit de rétablir l1 harmonie et. la pondération 

entre les différentes puissances cérébrales, et de favo
riser surtout le développement des facultés qui for
ment l’apanage exclusif et élevé de l’espèce humaine. 
Pour arriver à ce résultat, il suffit de l ’emploi bien 

ordonné des modificateurs externes ; il faut être maî
tre de toutes les impressions qui vont frapper l ’enfant, 
il faut lui créer un mode d’existence calculé sur les 

particularités de son être intellectuel et moral ’, il faut
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laisser en repos les forces qui dominent l’in dividu, et 

mettre en activité toutes les autres. Par défaut de 

mouvement et d’application , les premières s’affaiblis

sent et perdent leur em pire, et les secondes, avivées, 

entretenues, nourries, développées, finissent par faire 

sentir leur influence et leur contrepoids.
» E n fin , la quatrième catégorie se compose de tons 

les en fans qui, nés de parens aliénés , sont en nais
sant fatalement prédisposés h l’aliénation mentale ou 
¡1 tonte autre affection nerveuse. L ’expérience deà 

savans, des faits empruntés a tous les temps et à tous 

les p ays, ont démontré que ces malheureux sôiït in

cessamment menacés d’ un dérangement dans les fonc
tions cérébrales, dérangement, qui les frappe k Fim- 

proviste, an sein du bonheur ou au milieu des IraVimx 

les pli is utiles, indépendamment de toutes les cotises 

qui, chev. les autres hommes, peuvent amener l ’àlïé- 

nation mentale; et cela , comme nous venons de le
dire, par le seul fait des transmissions héréditaires.

_ *

»11 n’y a point de règles fixes a tracer pourlesenfans 

de cette catégorie : l ’étude spéciale qui sera faite dé 

chacun d’eux, les renseignemens obtenus sur les au

teurs de leurs jours, mettront suffisamment sur la 

voie des meilleurs moyens curatifs. Dans tout état de
V

choses, nous trouverons dans le régime physique, 

moral et intellectuel tout particulier auquel ils seront 

aüisùjcttis, dans les habitudes quelquefois exclusives 

qu’ on leur fera contracter, dans le calme prolongé du 

cerveau , dans les jeux et les fatigues de la gymnast i 

que , des ressources nombreuses pour lutter avec avan

tage contré leurs dispositions innées, modifier leur 

organisme, changer leur constitution, et les soustraire 

conséquemment à la fatalité qui pèse sur leur tète.
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» Maintenant, nous le demandons, et toute la ques
tion est là : combien de familles sont tous les jours 

dans la douleur, parce que leurs enfans se trouvent 

compris dans une des quatre catégories que nous ve
nons d'établir. E h  b ien , il s’est rencontré un homme 

de science et de philantropie, M. le docteur F élix V o i
sin, médecin des enfans épileptiques et idiots de l’ iios* 

pice de la rue de Sèvres, fondateur, avec M . le doc
teur Falret, de l’établissement de Vanvres, pour le 

traitement des aliénés, et qui, à force de travaux et 

d’études, à force d’observations recueillies dans les 

hospices, dans les prisons et dans les bagnes, en est 

venu à ne pas désespérer de l’avenir de tons ces mal
heureux, et à réaliser cet aphorisme de Descartes :
« Q ue, s’il est possible de perfectionner l ’espèce liu- 

» maine, c’est dans la médecine qu’il faut en chcr- 

» cher les moyens. »
» M . le docteur F. Voisin a compris quelle lacune 

existait dans l’éducation de la jeunesse*, il a senti tout 

le bien que l’ on peut faire; il a vu que, chaque jour, 
un certain nombre d’enfans était chassé de nos collèges 

et de nos institutions particulières, incapables qu’ ils 

sont de s’astreindre aux règles universitaires qui ré
gissent le peuple enfant. E t que deviennent-ils, tous 

ces jeunes parias ? Les uns, abandonnés de leurs pa- 
rens, restent sous l’ influence de leurs mauvaises dis
positions, qui s’aggravent encore de la solitude et dî , 
défaut de surveillance ; d’autres sont embarqués pour 

les lies : un plus grand nombre est envoyé à bord de 

nos bâtimens ; quelques-uns sont jetés aux mains du 

procureur du roi ; tous traînent une vie misérable ; 
trop heureux, quand ils la terminent assez tôt pour 

n’avoir pas encouru la colère de la justice, pour
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n'avoir pas déshonoré leur famille et le nom qu'ils 
portent.

» Notre établissement n'est autre chose que la réali
sation du vœu formé parM. le docteur F. Voisin, la 
paraphrase en action du système qu’il a développé 
dans un ouvrage auquel nous renvoyons le lecteur 
pour de plus amples détails (1).

» Et que l'on ne vienne pas objecter que les collèges 
et les pensions sont là pour remplir le but que nous 
nous proposons. Dans les collèges, les enfans sont 
trop nombreux pour que l'on puisse s’occuper parti
culièrement de tous ceux qui demanderaient une édu
cation spéciale. Mieux que cela, nous savons tous que 
les maîtres, dans l’impossibilité où iis sont de le 
faire, réservent tous leurs soins, toute leur tendresse, 
toute leur surveillance, pour ceux qui, par leur in
telligence et. leurs bonnes dispositions, promettent de 
leur faire le plus d’honneur.

» Les directeurs de \ établissement orthophrénique 
agiront au rebours de cet usage : plus un sujet sera 
disgracié, plus son naturel sera vicieux, plus ses pen- 
chans seront dangereux, plus il donnera d’inquiétude, 
à raison de ses prédispositions héréditaires aux mala
dies mentales ou nerveuses, et plus il sera l’objet de 
la surveillance et des soins des directeurs et des maîtres.

» M. de Moncey, fondateur et président de la 
Société de civilisation ayant eu communication des 
idées, des plans et des vues de M. le docteur F. Voi
sin, a pensé qu’il appartenait plus qu’à tout autre, à 
un homme qui comme lui a voué son existence à la

(1) Physiologie du cerveau appliquée à l’étude des enfans 
qui nécessitent une éducation spéciale.
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mise à exécution de toutes les pensées philantropi
ques, de concourir Si la fondation de Vétablissement 

orthophrénique. M , de Monccv a donc cru devoir en 

accepter la surveillance et la direction morale, et M. 

le docteur F . V oisin , heureux de voir donner un 

corps à sa pensée, a bien voulu se charger de toute la 

partie m édicale, hygiénique et physiologique. Les 

travaux honorables de ce médecin et les succès déjà 

obtenus par lu i, sont la meilleure garantie des beaux 

résultats que doit, obtenir rétablissement orthophré- 

uique.
» L e cabinet de consultation est tenu a Paris  ̂ rue du 

Bac, no. 102, de dix heures à m idi, par le docteur 

Voisin, les lundis, mercredis et vendredis. Tl est inu
tile de dire que le secret, des familles sera toujours 

gardé, et que les noms des parens cl leurs qualités 11e 

seront connus que des fonda têtus.
» La propriété dont, nous avons fait choix est située à 

quinze minutes de la Capitale, à l’ entrée du village 

d’Issv, avenue de Vau girard, n‘\  iq  : elle se compose 

de plusieurs corps de batiniens. Cette heureuse dispo
sition et l’étendue des jardins nous ont permis de sé

parer exactement nos différentes classes de sujets. »
/ %\

I
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