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La poétesse nègre et le surdoué:
L/anthropologie de l,abbé de Feller

Then should my song in bolder notes arise,
And alt my numbers pleasingly surprize;

But here I sit, and moum a grov'ling mind,
That fain would mount, and ride upon the wind.

Phillis Wheatley, To Maecenas, w 27_30

Dans son nu-êrol" mars rT7 4(pp. 203-4) , re Journar historiqueet littéraire de I'abbé de Feller informait, parmi les nouve[es de
Londres, qu'on "vient d'imprimer ici un recueir de poésies remarquables
par la qualité de leur auteur, et par I'argument qu'elles forment contre
des philosophes extravagants, qui ont prétendu placer res nègràs dans
la classe des brutes, et en faire une espèce différente de la nôtre,'.
Lannonce visait la parution des poems on uarious subjects, rerigious
and mora!- de Phillis wheatrey (r77s), "une filre nagre tÂnsportée
d'Afrique à Boston en 7761, âgée alors de sept à huit ans,,r. ,Achetée
par le sieur wheatley" et "aidée des seuls secours qu'elle put trouver
dans la famille, elle parvint à entendre, à parler et à écrirà la langue
anglaise":

" Cette jeune personne, née dans un climat malheureux, sans maître, sans
éducation' portant encore les fers de ra servitude ei assujettie uu* ,".ui.",
humiliants de cet état, déproie des ialents qui feraient honneur dans res régions
les plus éclairées de I'Europe. ,

Dans ses traités polémiques comme dans le journal, de Felrer n,a
cessé de plaider pour l'unité de la nature humaine. son compte rendu
de l'Essoi philosophique sur le corps humain de Delisle de sales(1773-74) résume particurièremànt le combat menê contre
l'évolutionnisme. Louvrage se présentait comme re comprément de Ia
Philosophie de la nature, dont il se donne pour les tomes 4 à 6r.
Lauteur y disserte à perte de vue sur les nègres, les albinos, les gânts,
les nains, I'ourang-outang, etc., dans le desseln de rapproch", l,Ëo*_n
de la brute en le montrant dans sa prus grande dogeneiàtion. (irin izzs,pp. 858-63)Fréron avait de même déÀoncé le ,,délire,' 

subvlrsif et les"idées folles" d'un écrit incitant à ra rebeilion toutes res victimes de Ia
tyrannie, d'une manière qui évoque l,Histoire des deux Indes. Onsait par les récits de voyage et les témoignages des colonies que"l'homme opprimé", parfois, ,,mutile et rend àrnrqun. ses enfantspour éteindre sa postérité,,.
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o Américains' dont les Nunnès et les pizarres se sont joués de |exisience; escraves
de I'Asie qui ne respirez que par le caprice d'un despote; nag."., t.uitâ 

"i bet",
de somme par des bêtes féroces, par queile absurde rogique tlo*p"r-uouJr,"rpor.
de vos ennemis, en cessant d'être hommes? puisqu'on vous laisse le couteau
d'Origène, armez-vous-en comme Brutus, et le genre humain est vengé. ,

Feller souligne chez Delisle de sales l'aboutissement ,.monstrueux,,
d'un ouvrage dont il a eu ra clairvoyance de dénoncer la perversité: la
Philosophie de la nature de Robinet, un livre que "bien des gens ont
regardé comme une préparation au sysÉème de Ia nature".*on sait
que Robinet, de passage à Liège quelques années auparavant, s,était
vu contraint par le synode à une rétractation sorennelle que publia la
presse locale. ses idées ont désormais pris la forme d,uÀe ,,àoctrine
du néant". A nouveau, "par une espèce de pressentiment que quelque
matérialiste allait établir sur cette partie de I'histoire naturelte,', l,abbé
a "réfuté d'avance" I'Essoi philosophique sur Ie corps humain. dans
son catéchisme philosophique imprimé à Liège en 1773. on va
considérer les grandes lignes de ceite "réfutation" et quelfut son écho
dans le Journal historique et littéraire. au cours de dix premières
annêes de sa parution.

Des monstres
Que peut dire le chrétien des "dégénérations" de la nature, où celle-ci
paraît expêrimenter des combinaisons diverses ruinant l,idée d'un plan
divin rigoureux3? on se demandera d'abord, rhétoriquement, ,,si 

ces écarts
mêmes ne relèvent pas le mérite d'une opération régulière". on envisagera
l'action de "quelque trouble étranger et postérieur à la création,,. sur un
plan supérieur, il y aurait même à invoquer saint Augustin et Bonnet pour
faire valoir qu'un "système de physique" ne laissant aucune place aux
"monstruositrâs" renverserait "les lois établies pour la reproduction des
êtres et la conservation des espèces,,.

charles Bonnet et sa contempration de Is nature (1264) sont une
rêtêrence familière, chez de Fellera. celui-ci s'interroge en premier lieu sur
l'existence des géants, un thème des plus crastiques, légué notamment
par la critique biblique telle qu'elle se résume dans une dissertation du p.
calmets. Laffirmation de leur existence figure depuis toujours dans l,arsenal
matérialiste, au chapitre des "brouillons" de la nature humaine. Lembarras
du philosophe chrétien vient ici des iémoignages de l'Écriture relatifs à la
taille supérieure d'anciens héros. Goliath, par exempre, aurait eu ,,dix

pieds sept pouces". Telle est pour Feller la limite providentielle du
concevable. Les individus exceptionnels dont parle Ia Bible ,,sont
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apparemment les plus illustres et les plus vrais de tous les géants". Les
autres sont rejetés du côté du mythe: ceux que I'on dit "de 400, de 140,
de 120 pieds", mais aussi les races peu communes dont font état certains
voyageurs contemporains. La fable de Teutobochus et de ses pareils a été
réduite par Ia critique anglaise, et notamment Hans sroane6, à quelques
os d'éléphant ou dg baleine. Il faut être Dom calmet pour "donner son
suffrage" à des "exagérations puériles".

celui-ci invoquait en ef{et "les poètes, les historiens, les auteurs
sacrés et les profanes, la tradition de tous les peuples, les monuments
les plus anciens", pour rendre témoignage "à I'existence de ces hommes
fameux, qui firent la terreur de leurs siècles, par la grandeur
extraordinaire de leur taille, et par I'excès de leur force, et de leur
audace". Il est vrai que le critique éprouve dans ces matières, avoue
calmet, "toutes les peines du monde" à "démêler le vrai du faux" sans
se laisser influencer par les esprits qui "révoquent en doute tout ce qui
s'éloigne de la vraisemblance". Mais il note lui-même le sens allégorique
couramment attaché à la notion de "géant" par les pères de l'Église:
Origène croit que [e mot désigne simplement des impies; Jean
Chrysostome parle d"'hommes d'une grande force',; Cyrille
d'Alexandrie songe soit à des individus particulièrement "monstrueux
par leur laideur et leur difformité", soit à des "hommes violents et
robustes".

Le matérialisme évolutionniste avait eu beau jeu de recycler l,ancienne
croyance dans le cadre d'une théorie de la "dépuration" ou sélectionT.
Il est caractéristique que Delisle de sales, tout en rejetant ce qui relève
de [a pure mythologie (comme chez Josèphe ou Bertrand), défende
I'existence des géants, appuyée par le gigantisme de certaines espèces
vêgétales (Pline) et les récits d'innombrables voyageurs. Il n,est sans
doute pas moins caractéristique que corneille De pauw s'oppose à
toutes ces autorités. Feller adopte ainsi une position moyenne, entre
aggiornamento et "anti-gigantologie". La lettre biblique impose
I'existence minimale des colosses "de la postérité de seth", révoltês
contre Dieu. "On peut croire que les hommes d,une grandeur
prodigieuse étaient communs parmi eux,,. Mais on récusera les
témoignages provenant de ceux qui alimentent ordinairement le
libertinage. Pas d'individus de taille inhabituelle chez les patagons de
Delisle de sales, qui, siopposant à De pauw, proposait de chercher
leurs ancêtres chez les grands animaux dont on retrouve res squerettes
dans le Nouveau Monde. eu'on aille, continue Feller, lire le récit
contradictoire de Bougainville. cerui-ci ne les a trouvês ,,ni plus plus



Les Jugements Historiques 261
grands, ni même aussi méchants que les autres hommes,,. ,,Les géants
des Terres austrares sont rangés aujourd'hui parmi res lions ailés et lesaigles à deux têtes".

Les pygmées, dont parient Aristote, pline. pomponius Mela, Auru-Gelle, n'authentifient-irs pas de reur côté r'hypothise an il"*pn.inn."
évolutive? on sait qu'Edward Tyson, sur la base d,une dirrnition duchimpanzé. avait vu dans le pygmée le chaînon intermédiaire entre lesprimates et I'homme (Orang_outang, siue homo syluastr.is, 1699). Ilest vrai qu'il soulignait des différences structureiles nntrn-."u, .i 

"tcelui-là. comme le note p. Gossiaux (op. cit., p. 267),,.côtes
supplémentaires, longueur des pharanges des doigts àu pind, absence
de ligament du pénis. etc." Mais "les drfférences qui opposent ies singes'vrais.' à 1'homa sy/uesÊris sont beaucoup plus noÀbrnurn. et piustranchées que ce,es qui séparent celui-ci de 

'homme',. 
concernant

l'existence d'une race caractérisée par une très petite taiile, Felrerrépond précisément que cette ressemblance des deux espèces a dûconduire à prendre des singes pour des hommes, comme le veut Buffon.Au reste. I'ancienne localisation des pygmées (en Thrace, Éthiopie,
Inde) est pleine "d'incertitudes et de contradictions,,.

Quant aux autres monstruosités dont il est question dans 
'histoire-acéphales, sirènes. centaures, satires,_elles s,expliquent par des con_fusions analogues. Les hommes sans tête de prine et de saint Augustin.

dont le souvenir est rapperé par Diderot dans re aer" i" aieË*a"rr.
ne sont que des Blemmiens au,,col très-court,,, dont ,,la tête presque
appuyée sur les épaules" était couverte de longs cheveux.

Dans la galerie des erreurs naturelles, r"'homme-marin" dont parrent
les partisans de Benoît de Maiilet et du "Telliamed" occupe bien sûr
une place en vue. on en fournit une description assez circonstanciée
dans le Dictionnaire d'histoire natureile de valmont de Bomare,
qu'invoque Feller. ce réperioire était rangé par un autre contemporain,
Gudin de la Brunellerie, parml les monÀents du siècle, ur* .àté, dn
l'Encyclopédie8. Son succès fut "prodigieux"e. La rêférencede Feiler
n'était pas suspecte:

*,Touies les clescriptions cle ces monstres marins, ,"r-, oon."n, !a taiire orciinaire
d'un homme. rnênres configurations et proportions jusqu'à ia ceinture, ra tête
arrondie, Ies yeux un peu gros, le vrsage large et plein, ies joues plates, Ie nez forl
carnus. des dents très hlanches, des cheveux grisâtres, quelquefois bleus, piats et
flottants sur les épaules, une barbe grise et pendante sur l'estomac, qui est aussi
garni de poils gris, comme cians les vieiilards. ra peau bianche et assez déricate.
Le mâle et la femelle ont !e sexe de i homme et de ra femme : on appeile tritorrs
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les mâles. et sirènes les femeiles: celles-ci ont des mameiles fermes et arrondies
comme les ont les vierges; les bras sont assez larges, courts et sans coudes
sensibles' Ies doigts sont à moitié parmés, et leur servent de nageoires; mais lapartie inférieure, à prendre du nombril. est semblabie a .",I d,un poi..on
dauphin, et elle se termine en queu€ iarge et fourchue. Nous doutons fort detous ces {aits ,

(Dictionnaire, Paris : Didot, 1764, t.lll, pp. g0_g1)

Feller partage ce doute. Il aura l,occasion de le redire quand
paraissent les Heluienn.es de Barruel, dont il rend compte en septembre
178110 on sait que Lelles-ci mettent en scène un chevalier ,,enchanté
d'avoir I'occasion de répandre la lumière philosophique dans sa patrie,
c'est-à-dire parmi les habitants du Vivarais". Mais un ;provinciar 

instruit
et ami du vrai" fournit le contrepoint. sont ici passés en revue, d,unplus large mouvement, les systèmes "du Telliamed (M. de Maillet), dela Métrie, de Robinet, de Diderot, et d'autres spécurateurs qui ont fait
de I'ouvrage admirabre de la création, un barbouiilage où le ridicure etlabsurde disputent qui aura le dessus". on cite après Barruel radéfinition de i'animal selon Diderot:

" un système de différentes nroiécules organiques, qui. par l,impulsion d,une sen-sation sembrabre à un toucher obfus et sourd, que celui qui a créeramatière engénêral ler-rr a donnée, se sont combinées jusqu'à ce que chacune aii rencontré laplace la plus convenable à sa figure et à son r"por. ,

"vive la philosophie arabiquel". eu'est-ce "que ce toucher obtuset sourd, que cette place conuenable au repos d'une molécule, etc.,,?"Le langage des Scot et des Fonseca n'a jamais rien présenté de plus
vide de sens "Mais voici véritabrement, comme dit le chevarier, duDiderot tout 1sur. Il s'agit de prouver qu'il n,y a qu,un seul animalprimitif' dont i'homme descend comme les brutes". Dérire matériariste
et polygénisme voltairien s'unissent dans une même entreprise. D,uncôté, les philosophes se persuadent qu,eux-mêmes, ,,la souris etl'éléphant ont le même animal pour père ào,r*un". De l'autre, voltaireallègue la "barbe d'rin Suisse" pour soutenir l'origine radicarement
différente de I'irnberbe Américain. unité ou diversité: tout est bonpour ruiner l'image d'Adam. La dissorution de l'archétype humainprend 1:lace cians une explosion cosmique. Lrunivers, récruit par Buffon
au cristal originel, s'êcroule sur lui_même. Cn ne peut mieux en parler
que Barruei:

" Quel saut prcdigie'x n a pas fait ra raison de ce phiiosopher queres barrièresn a-t-il pas franchies. rorsque d'u. morceau de roche vitrifiée ir s'est érevé jusqu,â
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la découverte de ra matièreprimitive! lcrsqu'en voyant Ia terre apiatie sous lespôles. il a prononcé qu'elle fut jadis un ."f",f J" ,"i."'fondu ,

Iln'est pas trop difficile, pense Feller, de ridiculiser les impies ,.dans
des matières de morale et de littérature". Autre chose est de com_poser "un ouvrage d'amusement et de bonne plaisanterie', touchant àla physique et à la métaphysique. Barruel, nn"r,o..u.r";.",; montréun "tarent rare". Ii faut encore le citer quand il trace. à l,usage desbeaux esprits à la mode, le programme d,une semaine philosophique:

- Le iundi nous serons pour les soleils de verre, d,émail, de crare, de pierre_pcnce.surtout pou:'ra comète et les époques de Mr. de Buf{on: ie mardi nous tiendronsavec Teiliamed pour ia terre dévidée par Ie soreir, €t pour ie brochet et ra caroenos très-diqnes ancètres: Robinet nous fpra passer ie mercredj orr"r, ,",r.",i.,frn,avec Ies ceufs que pondent les mcntagnes. 
"i ."r* ao,rt iiu ;; ;;" i"iri" 

", 
,".étoiles; re jeudi La Métrie nous 

'u."n-t"ru r", u*ou.. de ra tig:-esse. dr: renarc. aeIa louve et de tous ces animaux cha:.mants. dont ].union a produit ce beau mônstreque nous appeions homme; le vendreCi se!-a pour la narure qui a fait l.unir,,e:_s: erle samedi pour |univers qui n a point étérait"par respect pour voltaire, nous rurconsacrerons re dimanche: ce jour-,à nous croirons aux Adarns de toutes rescouleurs' ainsi qu'aux pèlerins de St. Jacques (auxqueis on doit, selon V, tous lescoquillages qu'on trouve dans ra terre); et puisqu'avec Vortaire ,r i"ri ,*;oui., .,*aux ciépens de querqu'un, nous lui rivrerons I'animar prototype de Mr. Diderot. ,

§u casÊor
Parmi les philosophes qu'on vient de citer, il manque un nom qui vaoccuper une bonne part de l'activité combattante de Feller, à partir de1,781.: celui de Raynarr. Faisant é.ho; l; censure de ra Facutté dethé.ol.ogie de Parisquivisait ra troisième édition des Deux Indes.le Jour_nal historique et li.tté.raire reprend, parmi ;; fl*;; ,*ositionscondamnées, celle déveroppant ia 'pratiiude d Hervétius'. seton iaquette"l'homme ne diffère de-ra brute que par samain' (Janv. 1782, p.9 sv.;Catéchisme, p. 536). Dès son articie p."mi"r, sur l,homme et la loinaturelle, la censure avait détaché du irvre xv des Deux Indes Ie pas-sage suivantl2: 

&

u Lhomnre ' ne doit-ii pas principalerrrent à cet avantage de son organisatiorr lasupériorité de son espèce sur toutes les autres? Ce n,esi point parce"qu,if [r" fu.
ÿeux au ciel comme tors les oiseaux. qu,il est le roi des uni_au*, ..".i ,"r." à" ,lest armé d'une main souple, flexibie, industrieuse. terr.ible et seccr:rable. Sa mai.est son sceptre. ,

La Censure invoquait pompeusement le Cicéron des Lois et Ovidepour rappeler ies traits indéniables de la supériorité hurnaine et toutce qu'implique la création divine: ,,entendement,,, .,liberté,,, ,,upr,*r.in
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à la société"' "organe de la parole", avec un "pouvoir presque iilimité
d'acquérir sans cesse de nouveaux degrés de perfection,,. Du côté des
matérialistes. on se plaçait sous la bannière de Lucrèce. Feller distinguait
aussi la source de leur théorie de la supériorité physique chez Montaigne
et Huygens (catéchisme, pp. 179 et ts+;. ainsi, Helvétius-ce .,sa_

vant en us"-doit-il à d'autres une de ses prus fameuses provocations:
"n'a-t-il pas enseigné que, si le sabot du cheval se changeait en unemain humaine, on vqrrait le cheval disputer à I,homme i;usage de la
raison et l'empire de la terre,,?

Ici interviennent, dans les Deux Indes, les considêrations sur lecastor' autre roi des animaux. on avait observé que cerui-ci évite deconstruire ses digues près des endroits habités, comme s,ir conservait
le souvenir de la destruction de ses ouvrages par l,homme. condillac
n'avait pas manqué de sourigner cette amorce de mémoire, condition
indispensable au déveroppement des signes qui fixaient ra pensée
mouvante. Le thème prend chez Raynal l'ampleur d'un modèlà sociar
et quasiment politique. La dissertation frappa les esprits:

" Lucrèce a dit. non pas que I homme a reçu des mains pour s'en servir: mais qu'ir
a eu des mains et qu ii s'en est servi. De même le castor a des membra;;, 

"u*pieds de derrière, et il nage; ir a des doigts séparés aux pieds de devant. et ceux-ci lui tiennent lieu de mainsr il a ra queue prate, ovale, couverte d,écai,es. et il
i'err-rploie à traîner et à travailler; il a quatre dents incisives et tranchantes. et il enfait des outirs de charpente. Tous ces instruments, qui ne sont presqu€ d.aucun
usage. quand |animal vit seul, ou qui ne re distinguent point alors des autresanimaux. lui donr-re.t une industrie supérieure à tous Ies instincts, quund il ,it 

"n-qociété. ,,

Les pages qui suivent avaient tout pour échauffer la bire d,unpolémiste jésuite. on y exartait sans ménager le pathos ,,cet 
animal

doux. touchant, piaintif, clont l'exemple et le sort arrachent des larmes
d'admiration et d'attendrissement au philosophe sensible qui contempre
sa vie et ses mceurs . La question de l'âme des bêtes s'y eifaçait devant
celles. plus accessibles. de la vertu et ciu bonheur. A .on.i d,érer re"système d'idées très-composées, très-compriquées,, qu'offre ra cons,
truction d'une digue, "si ce n'était la crainte du feu dans ce monde ou
cans I'autre. un chrétien croirait et dirait que res castors ont une âme
spiritLrelle, ou que celle de'homme n'est que matérielle',. ,.Sans 

pas-
sion, sans violence et sans ruse". refusant d'obéir comme de corn-
mander, ie "citoyen" castcr n'obéit qu'à la loi du ,,besoin 

commun devivre et de peupler", en glorifiant par le plaisir universel de
l'accouplement un Dieu "fécond et reproductif". Rien, ici, qui évoque
une "chartreuse".
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Feller ne peut que plaisanter iourdement le génie qui s'exprin-re
dans la construction collective de ''cabanes" de "deux ou trois étages.
selon le nombre de familles ou de ménages". "S'ils font des progrès
dans cet art. I'on verra un jour les castors logés comn-re nos fermiers-
généraux: le chef de leur république aura son Louvre' . . La confor-
mation de leurs pattes de devant y suffira-t-elIe'? Le pouvoir prêté à la
main est illusoire. Voit-on le pongo. qui a "des doigts assez semblables
aux nôtres", "parcourir ie globe imrnense de Ia terre. pour aller porter
à de nouveaux peuples les richesses de l'art, de la religion. et de Ia
nature"? D'ailleurs, corrme dit Bonnet. "si la botte d'un quadrupède
venait à se convertir en doigts flexibles, la botte subsisterait errcore
dans le cerveau". Les caractères acquis ne sont pas génétiquement
transmissibles. La perfectibilitê est donc bien le propre de i'homn're.
comme ie montre par excellence le cas de l'anintal qui en approche ie
plus.

De â'oramg-outang
On a vu Buffon ionguement attaqué dans les Heluiennes de Barruel.
Cornme I'écrit R. Trousson. ie "Piine" du siècle apparaît aussi à Feller
cornme le "plus coupable" de ceux qui, ''semant le doute sur I'authenticité
de la Genèse, risquent de porter le ciiscrédit sur l'ensemble des livres
saints", par "sa cosmogonie fondée sur"l'hypothèse du choc ciu soleil et

d'une planète. sa conception du déluge universel réduit à une simple
inondation de l'Arménie", etc. La réfutation distillée dans le Journal de

1780 fera au même moment l'objet de l'Examen impartialdes Épc.,ques

de la nqture, que l'abbé publie à Luxembourg. Mais Buffon peut aussi

souffler le froid. Son anthropologie sert volontiers de dernier refuge contre
l'évolutionnisme. C'est à sa manière13. et à celle de la Faculté de théologie
citée plus haut, que Feller célèbre la supériorité de I'homme. Les grands

singes ne diffèrent pas seuiement de nous par de nombreux traits phy-

siques: un nez "qui n'est pas proéminent", un front "trop court". des

oreilles "trop grandes", "l'intervalle entre le neu et la bouche trop étendu".

. Lhomme conserve toujours un air exclusif de majesté et de grandeur. qui porte

l'empreinte de sa royauté et de son dornaine sur tous les êtres vivants. mêrr:e sur

ceux qui lui ressemblent le plus, et qui marchent droit comme luj. (. . .) Son atti
fude est celle du commandemeni. sa tête reqarde le ciel. et présente une face

augLlste sur laquelle est imprimé le caractère de la divinité. ,r'

Les Anciens, disait Feller dans sa réfutation de Delisle de Sales. ont
eu raison de rapprocher le rnacaque de I'espèce humaine:
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u de ne le reqarder que comme un homoncule, un nain manqué, un pygmée
capable tout au plus de combattre contre les grues, tandis que l,homme sait
dompter l'éléphant et vaincre le lion. ,

Que d'autres, comme Thomas Browne (Essoi sur /es erreurspopulaires, 1733) ou le chirurgien pietro ivroscati (Derte corporee
differente essenziari che passano t'ra ra struttura de' bruti e raumene, 1777), plaisantent ou s'interrogent à propos du caractère
spécifique de la statiôn deboutrs. "Lhomme marche toujours droit,,.

Rendant compte en janvier lTTg dela Confidence p6ilo"orhique
de Jacob vernes, Feller évoque, dans une note de caractère person-
nel, Ia particularité humaine érigê.e par Buffon en critère absoru de
différenciation: le langage. on sait comment l'époque entreprit deréduire cette barrière. en prétendant notamment qu'une éducation
Iinguistique des singes était possibre. Le programme d'une telle
expérience n'était pas seulement assigné à ra phrlosophie du temps
depuis l'Hamme machinede La Mettrie. où la parole sà présentait enposition d'ultime conquête humaine, c'est-à-dire de dernier bastion
idéaliste: "Des animaux à l'homme, ra transition n'est pas viorente; res
vrais philosophes en conviendront. eu'était l'homme, avant l,invention
des mots et l'invention des rangues?"16. Lexir du p. Bougeant à La
Flèche. pour son Amusement sur le langage des bêtes (1789)rt, en
cisait assez long sur le déplacement du irincipe spirituariste. A tout
cela, Ie chrétien ne peut répondre. à nouveau. que par i,expérience de
i'inert ie.

" ii n y a pas longtenrps que j ai essayé la force de cet argument contre un phirosophe
zélé' mais d'ailleurs homme sociable et droit, qui a assez de générosité dans Iecaractère pour ne pas s'offenser. quand même ir se reconnaîtrait ici. Après qu,ilnr'eût dit des rnerveiries d'un certain ourang-outang, qu'ii avait co,nupartic.lièrement: Parrait-il. rui dis-je. fort sensément?*Hor Hol ir n" pu.tuit pur._
l:t pourquoi non?-rl n'a pas les organes nécessaires.-c'est Lrne chose démontrée
en arato*ie qrre sa rangue et son cervearr ne diffèrent en rien de ceux delhonrnre -ll lnanqlr€ cle Jeçons.-com.rent cera? II vous a entendu p"ndant
plusieu:s a.rrées: n assistait-ir pas à vos conversations?-on assu:.e qu.ii,uit purr"r,
rrais qu il refuse de le faire de peur d.être employé au travail. En clisant cesdernières paroles. M' B. se mit à rire et co.vint qu'ir etuit au bout de ses raisons. ,

Lauter:r deia Conf idence philosophiquebrode aussi sur le thème,
Cans une parcdie de discours éclairé. Comment !,éducation des
orangs-outangs aurait-elre produit des résurtats? Elle n,a été *confiée
jusqu'à présent qu'à des matelots ou à des sartimbra.ques moresques',""un auteur moderne assure qu'elre pourrait être portée fort roin, si
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des philosophes prenaient à cceur de la diriger par des traitements
doux et des manières affables". on a tout lieu d'espérer leur succès
"puisque i'orang-outang a une langue comme nous. un cerveau cornme
le nôtre". "ll est aisé de sentir les précieux avantages que ie genre
hurnain retirerait de ces tentatives" (Confidence, sec. éd,. Genève.
7776. t.II, § 21. p 148)"

Du etègre
Lorang-outang. "avec une main semblable à celle de l'l-iomn're. n est qu'une
brute, dtt Mr. de Buffon. qui lcisse entre elle et le Hottentot un espace
immense: une brute fort au-dessous du chien. du chevai. et n-iême au-
dessous du merle". Largument est répété. r:ne fois encore. à loccasion
de la troisième édition des Deux lndes de l'abbé Ray.ral. dans le Jour.tal
de janvier 1782 {p.9 sv.: Mélanges, I. p. 536). Mais comment croire au
progrès des "Nègres, Hurons. Hcttentots ' quand orr apprend d'r-rn cé!èbre
voyageur qu'un de ces peuples "n a pas même un langage articulé''? L_e

Catéchisme philosophiqLre répond (p. 164 sv.):

u Ce oue dit Damnierrers de leur Iangage. après les avoir entendLrs Llne r-ninltie oLj

deux, n'est pas plus recevable que le rapport de quelques Russes. qui enrendant
parler les FranÇais. soutenaient que leur langue n était 1:as articulée, ntalqré c1u ,,n
leur fit remarquer que toute langue rnconnue et rapide Daralssajt ieile . . Eniirr.
quand i! ÿ aurait une nation sans langage articulé. il r-esterait à prortuer que le
principe de la ratson périt essentiellement avec 1a significi:tion des rlrots arbitraire.q ,

{Catéchisme. pp. 164 67)

Rendant compte de l'Essoi sur l'origine et les progrès du langage
de Lord Monboddo. le journal de juillet 1774 attaque par un autre
angle l'allégeance aux idées d'Helvétius (pp. 83-84). C'est à lui que
serait emprunté le "système" qui fait se succéder historiquernent langues
"gloussantes. balbutiantes" et enfin "parlantes". On se souvient que
Pierre Kolbe. dans sa Description du cap de Bonne-Espérance de
1719, traduite en frança\s en 1747, rapprocl;ait les langues à clics du
cri des "coqs d'lnCe"1". De Jaucourt, dans l'article Hottentots d,e

I'Encyclopédie, ëcrira donc que ceux-ci "'gloussent" pour se faire
comprendre et Voltaire parlera du "glossement" dont ils usent "au lieu
d'un langage articulé" (Lettres d'Amsbed). "On sent". concl,rt Felier.
"toute I'estirne qu'iI faut faire d'une pareille philosophie".

A quel point il récuse le principe d'un fondement purernent phy-
sique de la parole, on le mesure dans la croyance qu'il accorde-mais
il est vrai qu'ii n'est pas à un miracle près-à l'épisocie des "rriartyrs
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sans langue"20. cerui-ci est rapporté par 
'abbé 

Berault_Bercasterdans
son HisÉoire de I'Eglise (lTZ9):

u Dans la Mauritanie césarienne, re zère dera waie foi fut si général, que presquetous Ies habitants de,Typase passèrent en Espagne, et s,exirèrent eux_mêmes,plutôt que de rester dans une égrise où res Aiens venaient d,établir un de reursévêques' Le peu qui resta par I'impossibilité de s'embarquer, résista généreusement
à toutes les sollicitations. C,est pourquoi Ie roi envoya un comte, avec ordre deleur couper à ious Ia rangue et la main droite. mais quoiqu'on leut eût coupé Ialangue jusqu'à la racine, ils continuèreni à parler: irs rendirent à ra verhr du Trà_Haut un témoignagâd'autant plus grorieux, qu,ir ne devait rien à h ;uL;;. ,

La véracité du fait est attestée de toute part: chez Mctor de Mte, Énée deGaze, Procope, Justinien. ,,Jamais proàig" ne fut mieux constaté,,.
Nul besoin, donc, du roman sensualilte, de son culte du langage etdu constructivisme progressif des signes o;;; ."f;;;tJïii'a,orarn

du jour' "ll n'y a pas de nation où r-a raison ne se soit donné r,essorjusqu'à un certain degré. point de nation où e,e ne se développerait,sion la cultivait". La réhabilitation de ra "raison,,primitive commencerapar le cæur. si les Noirs "ont peu d'esprit, irs ont u"ur.orp àà ,nntiment" (ils se montrent "compatissants'i, "tendres pou, lnurs enfants,,,etc.-observations qui viennent peut-être, aussi, de valmont deBomarezl)' Ils ont même "le germe de toutes res vertus,,. Ir est vrai queFeller en donne une autre image, quand il s'agit de contredir" Ruynur-Diderot et de dénoncer ses appels à Ia libération viorente des opprimés.Les Deux indes ont ra manie du bon sauvage. si les lois des lioquoisou des Hottentots "autorisent ou torèrent ràs prus grund", uùo-inu-tions, ces abominations deviennent des vertus,,.

Le principe de l'égalité virtuelle des races n,ira pas, chez Feller,jusqu'à lui tirer deux lignes de compassion à r'égard des victimes del'inégalité rê.elle. Tout au prus se permet-ird,incriÀiner obriquàment etde manière vague une sociêté "où I'esprit d'intérêt étouffe les senti-ments de la nature, où I'on vend et u.Àètn des hommes comme desballots de toile d'rnde" (encore ceci prend-il prace dans une diatribesur Les dangers des spectacres)z2., ne montre d'aireurs que méprispour le peuple, quand celui-ci ose manifester son indépendance. Lorsdu triomphe de voltaire, le philosophe est accueilri dans ra cour de racomédie française par "res marchandes de pomme, t", ,uuoyurar,toute la canaille du quartier,, (Journal, mai l7Tg, p.27). tnrtit" andire que le Journal ne manque pas une occasion de reproduire ce quipeut combattre I'idée d'égarité-répandue "pour donner aux ribertins
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et aux dissipateurs les moyens de réparer leur fortune en dépouillant
ceux qui ont su conserver ra leur" (à propos de L'autorité âes deux
puissonces de l'abbé pey, dans le Journa,l, mars 1781, p. 391 sv. Ne
mélangeons pas position anthropologique et politique.

" Lesprit du Hottentot ou du nègre est égai au mien dans le sens où mon ârne.
pure intelligence, capable de penser, de réfléchir, de connaître, de juger, capaf;le
surtout d aimer. mon âme est aussi excelrente, est une substance aussi sublime
que l'âme d'un empereur. (. . .) sou. ce point de vue. par leur essence intrme tous
les hommes sont égaux; mais il est faux qu,ils soient, ou qu.ils puisseni être égaux
par état. ,2'

Légalité de "l'essence intime" s'allie-t-elle chez Feller avec des
rancæurs plus obscures pour produire une défiance à I'égard de tout
ce qui approche du "génie étonnant"ra? ce n'est pas seulement
l'intelligence perverse des philosophes modernes, si séduisante pour
les femmes, qui est visée2s. un certain comte de Houx cle Dombasle
adresse à l'abbé, en août 7778, un courrier de Nancy rapportant '.une
des choses les plus dignes de tenir place dans votre journal" (Journol.
oct. 1778, p. 777 sv.; Mélanges. I. p. 150-58). Deux enfants de moins
de douze ans ont exposé leurs connaissances au cours de quatre séances
publiques tenues devant "ce qu'il y a de plus éclairé dans cette ville,,,
"au grand étonnement et à l'applaudissement universel d'une nornbreuse
assemblée". "lls ont répondu sur les langues allemande et itaiienne,,,
exposé les systèmes de ptolémêe et de Copernic, expliqué les
mathématiques selon La chapelle et crairaut-l'homme qui rend
compte de la forme de la terre par la pesanteur, en alimentant la phy-
sique dêsacralisée. lls ont accroché le bouquet en interprétant,
accompagnés par un "brillant orchestre". des compositions de Humble
et de Nardini. Feller garde la tête froide. on aurait tort ',de supposer la
nécessité ou même Ia convenance de hâter d'une manière si pressante
les progrès de I'esprit".

n il reste toujours quelque doute sur la solidité et Ia véritable étendue cle ces
connaissances prématurées. Tandis que ra prupart àes auditeurs les regardent
comme des notions raisonnées, des personnes plus difficiles ies attribuent
précisément au mécanisme de Ia rnemoire. Il faul convenir que portr peu qu on
éloigne les élèves de ces sortes de répertoires où leur science est détaillée. ils
sont étrangement embarrassés et ne disent plus rien qui vaille. (. . .) II faut convenir
qu'il serait d'un usage très-dangereux d'exiger ia rnême chose indistinctement de
tous les enfants de cet âge. ce serait le moyen d'en hébéter le grand nornbre, et
d'anéantir les talents qui exigent généralement un développement plus progressif
et plus lent. (. . .) Quand la nature parvient à faire avec succès de premiers efforts
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si extraordinaires et si merveilleux, ir semble qu'ere se hâte de res désavouer.Nous ne voyons pas que ces jeunes savants tierne.,i de grandes praces dans larépublique des lettres ,

Lattitude du Journar historique et rittéraire à l,égard des deuxsurdoués comporte pour le moins l,ambiguité de son ,.archéo_
égalitarisme"' Difficile de dire si prime un I'o..r* ence re bon senspédagogique de I'ancien jésuite, réclamant pour tous la règre del'apprentissage,,,plogressifi,, ou ,,,i *irr" iaffi;";;ï, a"r. o,*enseignement d'élite, réservê à "quelques leunes gn.,. .inguiarn,,.,nntvifs et spirituers". Anti-raciste poui rn ànJ, p"il", ne pouvait être dansIes faits que traditionaliste -u.,iuqrn, oo.i"u, d,un système de penséedont il assumait les aspects les plus aig.,;u ,un, être en mesure de leurdonner vraiment réalitê26.

Daniel Droixhe
Â-iège, Bruxelles
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La poétesse nègre et le surdoué:
âJanthropologie de N,abbé de Feller

Then should my song in bolder notes arise,
And all my numbers pleasingly surprize;

But here I sit, and mourn a grov,ling mind,
That fain would mount, and ride upon the wind.

Phillis Wheatley, To Maecenas, vv. 27_30

Dans son numêrole mars-rzr4(pp. 203-4) ,reJournar historiqueet littéraire de l'abbé de Feller informait, parmi res nouvelles de
Londres, qu'on "vient d'imprimer ici un recueil de poésies remarquabres
par la qualité de leur auteur, et par l'argument qu'elles forment contre
des philosophes extravagants, qui ont prétendu pracer res nègres dans
la classe des brutes, et en faire une espèce différente de É notre,,.
Lannonce visait la parution des poems on uariaus subjects, rerigious
and moral. de phillis wheatrey (rTZg), "une fiile nagre tÂnsportêe
d'Afrique à Boston en 1767, âgée arors de sept à huit ans"l. ,Achetée
par le sieur wheatley" et "aidée des seurs secours qu'eile put trouver
dans la famille, elle parvint à entendre, à parler et à êcrire ra langue
anglaise":

. Cette jeune personne, née dans un climat malheureux, sans maître, sans
éducation, portant encore les fers de la servitude et assujettie ur* ,"ru,".,
humiliants de cei état, déploie des tarents qui feraient honneur dans res régions
les plus éclairées de I'Europe. ,

Dans ses traités polémiques comme dans le journal, de Feller n,a
cessé de plaider pour l'unité de la nature humaine. son compte rendu
de I'Essoi philosophique sur re corps humain de Delisle de sales(1773-74) résume particurièrement le combat menê contre
['évolutionnisme. Louvrage se présentait comme le complément de ra
Philosophie de la nature. dont il se donne pour les tomes 4 à 62.
Lauteur y disserte à perte de vue sur les nègres, les albinos, les gânts,
les nains, l'ourang-outang, etc., dans le dessein de rapproche, l,ho**n
de la brute en le montrant dans sa prus grande daganààron. 6uin izz5,pp. 858-63)Fréron avait de même dénoncé le ,.àelire" subvlrsif et les"idées folles" d'un écrit incitant à la rebellion toutes les victimes de la
tyrannie, d'une manière qui évoque I'Histoire des deux Indes. on
sait par les récits de voyage et les témoignages des colonies que"l'homme opprimé", parfois, "mutire et rend 

"unuqu", ses enfants
pour éteindre sa postéritê,'.
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o Américains, dont les Nunnès et les pizarres se sont joués de l'existence; esclaves
de I'Asie qui ne respirez que par re caprice d'un despote; nègres, traités en bu,".
de somme par des bêtes féroces, par quelle absurde rogique tiompn.uou, r,".poi.
de vos ennemis, en cessant d'être hommes? puisqu'on vous laisse re couteau
d'Origène, armez-vous-en comme Brutus, et le genre hurnain est vengé. ,

Feller souligne chez Delisle de sales l'aboutissement ,.monstrueux,,
d'un ouvrage dont il a eu la clairvoyance de dénoncer la perversité; la
Philosophie de Ia nqture de Robinet, un livre que ,,bien 

des gens ont
regardé comme une préparation au systême de la nature,,.*on sait
que Robinet, de passage à Liège quelques années auparavant, s,êtait
vu contraint par ie synode à une rétractation solennelre que publia ra
presse locale. ses idées ont désormais pris la forme d,une ,,doctrine
du néant". A nouveau, "par une espèce de pressentiment que quelque
matérialiste allait établir sur cette partie de I'histoire naturelle',, I'abbé
a "rê|urê d'avance" l'Essai philosophique sur le corps humain. dans
son catéchisme philosophique imprimé à Liège en rT73. on va
considérer les grandes lignes de cette "réfutation" et quel fut son écho
dans le Journal historique et littéraire, au cours de dix premières
années de sa parution.

Des monstres
Que peut dire le chrétien des "dégénérations" de la nature, où celle-ci
paraît expérimenter des combinaisons diverses ruinant l'idée d,un plan
divin rigoureux3? on se demandera d'abord, rhétoriquement, ,,si 

ces écarts
mêmes ne relèvent pas le mérite d'une opération régulière". on envisagera
I'action de "quelque trouble étranger et postérieur à Ia création,'. sur un
plan supérieur, il y aurait même à invoquer saint Augustin et Bonnet pour
faire valoir qu'un "système de physique" ne raissant aucune place aux
"monstruosités" renverserait "les lois établies pour la reproduction des
êtres et la conservation des espèces".

charles Bonnet el sa contemplation de ra nature (1764) sont une
rërérence familière, chez de Fellera. celui-ci s'interroge en premier lieu sur
l'existence des géants, un thème des plus cla*iques, légué notamment
par la critique biblique telle qu'elle se résume dans une dissertation du p.

calmets. Laffirmation de leur existence figure depuis toujours dans l'arsenal
matérialiste, au chapitre des "brouillons" de la nature humaine. Lembarras
du philosophe chrétien vient ici des témoignages de l'Écriture relatifs à la
taille supérieure d'anciens héros. Goliath, par exempre, aurait eu ',dix
pieds sept pouces". Telle est pour Feller la limite providentielle du
concevable. Les individus exceptionnels dont parle la Bible "sont
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apparemment les plus illustres et les plus vrais de tous les géants',. Les
autres sont rejetés du côté du mythe: ceux que l'on dit "de 400, de 140,
de72a pieds", mais aussi les races peu communes dont font état certains
voyageurs contemporains. La fable de Teutobochus et de ses pareils a été
réduite par la critique anglaise, et notamment Hans sloaneu, à quelques
os d'éléphant ou dg baleine. Il faut être Dom calmet pour ,.donner 

son
suffrage" à des "exagérations puériles".

celui-ci invoquait en ellet "les poètes, les historiens, les auteurs
sacrés et les profanes, la tradition de tous les peuples, les monuments
les plus anciens", pour rendre témoignage "à l'existence de ces hommes
fameux, qui firent la terreur de leurs siècres, par ra grandeur
extraordinaire de leur taille, et par |excès de leur force, et de leur
audace". Il est vrai que le critique éprouve dans ces matières, avoue
calmet, "toutes les peines du monde" à "démêler le vrai du faux,, sans
se laisser influencer par les esprits qui "rêvoquent en doute tout ce qui
s'éloigne de la vraisemblance". Mais il note lui-même le sens allégorique
couramment attaché à la notion de "géant" par les pères de l,Église:
origène croit que le mot désigne simprement des impies; Jean
Chrysostome parle d"'hommes d'une grande force"; Cyrille
d'Alexandrie songe soit à des individus particulièrement ,,monstrueux
par leur laideur et leur difformité", soit à des "hommes violents et
robustes".

Le matêrialisme évolutionniste avait eu beau jeu de recycler I'ancienne
croyance dans le cadre d'une théorie de Ia "dépurationi' ou sélectionT.
Il est caractéristique que Delisle de sales, tout en rejetant ce qui relève
de la pure mythologie (comme chez Josèphe ou Bertrand), défende
I'existence des gêants, appuyée par le gigantisme de certaines espèces
végétales (Pline) et les récits d'innombrables voyageurs. Il n,est sans
doute pas moins caractéristique que Corneille b" pur* s,oppose à
toutes ces autorités. Feller adopte ainsi une position moyenne, entre
aggiornamento et "anti-gigantologie". La rettre bibrique impose
I'existence minimale des colosses "de la postérité de seth',, révoltés
contre Dieu. "On peut croire que les hommes d,une grandeur
prodigieuse étaient communs parmi eux". Mais on récùsera les
témoignages provenant de ceux qui alimentent ordinairement le
libertinage. Pas d'individus de taiile inhabituelle chez les patagons de
Delisle de Sales, qui, slopposant à De pauw, proposait de chercher
leurs ancêtres chez les grands animaux dont on retrouve res squelettes
dans le Nouveau Monde. eu'on aille, continue Feller, lire le récit
contradictoire de Bougainville. celui-ci ne les a trouvés ,,ni plus plus
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grands, ni même aussi méchants que les autres hommes". ,.Les géants
des Terres australes sont rangés aujourd'hui parmi les lions airés et les
aigles à deux têtes".

Les pygmées, dont parlent Aristote, pline, pomponius Mela, Aulu_
Gelle, n'authentifient-ils pas de reur côté l'hypothise à" r;"*o?r,"n."
évolutive? on sait qu'Edward Tyson, sur ra base d,une disseition du
chimpanzé, avait vu dans le pygmée le chaînon intermédiaire entre resprimates et I'homme (Orang-outang, siue homo syluesf ris, 1699). Il
est vrai qu'il soulignait des différences structurelles entre ceux-ci etcelui-là, comme le note p. Gossiaux (op. cit., p. 26Z),l,côtes
supplémentaires, Iongueur des pharanges dàs doigts àu pied, absence
de ligament du pénis, etc." Mais "les différences qui opposent res singes'vrais' à l'homo sy/uesÉris sont beaucoup plus ,Àb.nrr", et plus
tranchées que celles qui séparent celui-ci de l,homme,,. concernant
I'existence d'une race caractérisée par une très petite taiile, Feiler
répond précisérnent que cette ressemblance des àeux espèces a dû
conduire à prendre des singes pour des hommes, comme le veut Buffon.
Au reste, l'ancienne locarisation des pygmées (en Thrace, Éthiopie,
Inde) est pleine "d'incertitudes et de contradictions,,.

Quant aux autres monstruosités dont il est question dans I,histoire-
acéphales, sirènes, centaures, satires_elles s,expliquent par des con_
fusions analogues. Les hommes sans tëte deprinà et de saint Augustin,
dont le souvenir est rappelé par Diderot dans le Rêue de d,Areinbert,
ne sont que des Blemmiens au "col très-court", dont "la tête presque
appuyée sur les épaules" était couverte de longs cheveux.

Dans la galerie des erreurs naturelres, l"'homme-marin,' dont parlent
Ies partisans de Benoît de Maillet et du "Telliamed" occupe bien sûr
une place en vue. on en fournit une description assez circonstanciée
dans le Dictionnaire d'histoire naturelle de valmont de Bomare,
qu'invoque Feller. ce répertoire était rangé par un autre contemporain,
Gudin de la Brunellerie, parmi les monuments du siècre, uu* .àté, dn
l' Encyclopédie8. son succès fut "prodigieux"e. La rêfêrencede Feller
n'était pas suspecte: 

*
u.Toutes les descriptions de ces monstres marins, leur donnent la taille ordinaire
d'un homme, mêmes configurations et proportions jusqu'à Ia ceinture, ra tête
arrondie, les yeux un peu gros, le visage large et plein, les joues plates, le nez fort
camus, des dents trà blanches, des cheveux grisâtres, quelquefois bleus, plats et
flottants sur les épaules, une barbe grise et pendante sur I'estomac, qui est aussi
garni de poils gris, comme dans les vieillards, la peau blanche et assez délicate.
Le mâle et la femelle ont Ie sexe de |homme et de la femme : on appefie tritons
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les mâles, et sirènes res femeiles: celles-ci ont des mamelres fermes et arrondies
comme les ont les vierges; les bras sont assez larges, courts et sans coudes
sensibles, les doigts sont à moitié palmés, et reur servent de nageoires; mais lapartie inférieure, à prendre du nombrir, est sembrabre a ceilI d'un'pàisson.dauphin, 

et elle se termine en queue rarge et fourchue. Nous douton.ïrt detous ces faits. ,

lDictionnaire, paris: Didot, t764,t. ilI, pp. g0_g1)

Feller partage ce doute. Il aura l,occasion de le redire quand
paraissent les Heluienn.esde Barruel, dont il rend compte en septembre
1.78110. on sait que lelles-ci mettent en scène un chevarier ,,enchanté
d'avoir I'occasion de répandre ra rumière philosophique dans sa patrie,
c'est-à-dire parmi les habitants du Vivaraii". Mais un ;provincial 

instruit
et ami du vrai" fournit re contrepoint. sont ici passés en revue, d,unplus large mouvement, res systèmes "du Te[iamed (M. de Maiilet), de
la Métrie, de Robinet, de Diderot, et d'autres spécurateurs qui ont fait
de l'ouvrage admirable de Ia création, un barbouilage où reïidicure etl'absurde disputent qui aura re dessus". on cite après Barruel radéfinition de I'animal selon Diderot:

* un système de différentes molécules organiques, qui, par l'impulsion d,une sen-sation sembrable à un toucher obfus et sourd, que celui qui a créét ramatière engénéral leur a donnêe, se sont combinées jusqu'à ce que chacune ait rencontré laplace la plus convenable à sa figure et à son ,"por. "

"vive la philosophie arabique!". eu'est-ce "que ce toucher obtuset sourd, que cette place conuenqble au repos d,une molécule, etc.,,?"Le langage des scot et des Fonseca n'a jamais rien présenté de prus
vide de sens". "Mais voici véritabrement, comme dit re chevarier, duDiderot tout pur. Il s,agii de prouver qu,il n,y a qu,un seul animalprimitif, dont I'homme descend comme les brutàs". Dérire matériariste
et polygénisme voltairien s'unissent dans une même entreprise. D,uncôté, les philosophes se persuadent qu'eux-mêmes, ,,1à souris etl'éléphant ont le même animal pour père .o*,,rn". De l'autre, voltaireallègue la "barbe d'un suisse" pou, soutenir |origine radicalement
différente de l'imberbe Américain. unité ou diversité: tout est bonpour ruiner l'image d'Adam. La dissolution de l,archétype humain
prend place dans une explosion cosmique. Lunivers, ,aduit pu, Buffon
au cristal originel, s'écroule sur lui-même. on ne peut mieux en parler
que Barruel:

* Quel saut prodigieux n'a pas fait Ia raison de ce philosophe! quelres barrièresn'a-t-il pas franchies, lorsque d'un morceau de roche vitrifiée il s'est élevé jusqu,à
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la découverte de la matière primitive! lorsqu'en voyant la terre apratie sous Iespôles, il a prononcé qu,elle fut jadis un soleil de verre fondu. ,

. Il n'est pas trop difficile, pense Feller, de ridiculiser les impies ,,dans
des rnatières de morale et de rittérature". Autre chose est de com-poser "un ouvrage d'amusement et de bonne plaisanterie,, touchant àla physique et à la métaphysique. Barruel, en l,occurren.n. u *ont.nun "talent rare". Ir faut encore le citer quand il trace, à r,usage desbeaux esprits à la mode, le programme d,une semaine pnitoropnlqrn,

" Le lundi nous serons pour les soreirs de verre, d'émail, de craie, de pierre-ponce.
surtout pour ia comète et les époques de Mr. de Buffon; Ie ma.di nous ilendronsavec Terliamed pour ra terre devtdée par re soreir, et pour le brochet 

"rru 
.u.pnnos très-dignes ancêtres; Robinet nous fera passer ie mercredi assez l0yeusementavec les ceufs que pondent res montagnes, nt ."r* dont ir a vu écrore Ia lune et lesétoiles; le jeudi La Métrie nous raccntera res amours de ra tigresse. du renarc. deia louve etdetous ces animaux charmants, dont I'union a produit ce beau monstreque nous appeions homme; le vendredi sera pour ra nature qui a fait |unrvers; etle samedi pour'univers qui n'a point ate fait. par respect pour Vortaire. nous iuiconsacrercns le dimanche; ce jour-Jà nous croirons aux Adarns de toutes lescouleurs. ainsi qu aux pèrerins de st. Jacques (auxqueis on doit. seron v., tous rescoquillages qu'on trouve dans Ia terre): et puisqu avec Voltaire il faut toujours rire

aux cépens de querqu'un, nous rui livrerons i anirnal prototype de Mr. Éiderot. ,

&u castor
Parmi les philosophes qu,on vient de citer, il manque un norn qui va
?:cuper une bonne part de l,activité combattante de Feller, à partir de1.781: celui de Raynarlr" Faisant écho à la censure de la Facutté de
thé_ologie de Parisqui visait la troisième édition des Deux Indes.re Jour-nal historique et littéraire reprend, parmi un flot J, OrÇor,,,on,condamnées, celle développant la "platiiude d'Helvétius,' seron raqueire"l'homme ne diffère de la brute que par sa main,, (Janv.77g2, p. 9 sv.;catéchisme, p. 536). Dès son articie premier, sur |homm e et Ia roinaturelle, la censure avait détaché du livre XV des Deux rndes le pas-
sage suivantl2: &

" Lhomme ne doirir pas principaiement à cet avantage ce son organisation )a
supériorité de son espèce sur toutes res autres? ce n'esi point parce"qu'ir lève les
yeux au ciel comme tors res oiseaux, qu'ir est ie roi des animaux: c'est parce qu il
est armé d'une rnain souple, fiexibie, industrieuse, terr.ible et secourabie. sa main
est son sceptre. ,

La censure invoquaii pompeusemeni ie cicéron des Lois et ovidepour rappeler les traits indéniables de la supériorité humaine et tout
ce qu'implique la création divine: "entendement". "liberté". ,,aptitucie
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à la société", "organe de ra parore", avec un ,,pouvoir presque iilimité
d'acquérir sans cesse de nouveaux degrés de perfectioÀ". o, côté des
maiérialistes, on se plaçait sous la bannière de Lucrèce. Feller distinguaii
aussi la source de leur théorie de la supérioritê physique chez Montaigne
et Huygens (catéchisme, pp.L79 et 1g4). Ainsi,tH"lrétirr-.e ,,sa-
vant en us"*doit-il à d'autres une de ses plus fameuses provocations:
"n'a-t-il pas enseigné que, si re sabot du cheval ," .hungnuit en une
main humaine, on vq,rrait re cheval disputer à l'homme l;usage de ra
raison et l'empire delaterre"?

Ici interviennent, dans res Deux Indes, res considêrations sur le
castor, autre roi des animaux. on avait observé que celui-ci évite de
construire ses digues près des endroits habités, comme s'il conservait
le souvenir de la destruction de ses ouvrages par l,homme. condiilac
n'avait pas manqué de souligner cette amorce de mémoire, condition
indispensable au développement des signes qui fixaient la pensée
mouvante. Le thème prend chez Raynal l'ampreur d'un modèlà sociar
et quasiment politique. La dissertation frappa les esprits:

u Lucrèce a dit, non pas que l'homme a reçu des mains pour s'en servir: mais qu,il
a eu des mains et qu'il s'en est servi. De même le caslor a des membra;;; 

"r*pieds de derrière' et il nage; il a des doigts séparés aux pieds de devant, et ceux-
ci lui tiennent lieu de mains; il a la queue plate, ovare, couverte d'écailles, et rl
I'empioie à traîner ei à travaiiler; il a quatre dents incisives et tranchantes, et i[ en
fait des outils de charpente. Tous ces insiruments, qui ne sont presque d,aucun
usage, quand l'animar vit seul, ou qui ne re distinguent point alors des autres
animaux, lui donnent une industrie supérieure à tous res instincts, quand il vit en
société. ,

Les pages qui suivent avaient tout pour échauffer la bile d,unpolémiste jésuite. on y exartait sans rnénager re pathos ,,cet 
animal

doux, touchant, plaintif, dont Iexemple et re sort arrachent des larmes
d'admiration et d'atiendrissement au philosophe sensible qui contempre
sa vie et ses mæurs". La question de r'âme des bêtes s'y eifaçart devant
celles, plus accessibles, de la vertu et du bonheur. A .onri dêrer re"système d'idées très-composées, très-compliquées" qu,offre ra cons-
truction d'une digue, "si ce n'était ra crainte du feu dans ce monde ou
dans l'autre, un chrétien croirait et dirait que les castors ont une âme
spirituelle, ou que celle de l'homme n'est que matérieile,,. ,,sans pas-
sion, sans violence et sans ruse", refusant d'obéir comme de com-
mander, le "citoyen" castor n'obéit qu'à la loi du ,,besoin 

commun de
vivre et de peupler", en glorifiant par le plaisir universel de
l'accouplement un Dieu "fécond et reproductif". Rien, ici, qui évoque
une "chartreuse".
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Feller ne peut que plaisanter iourdernent le génie qui s'exltrin-re
dans la construction collective de ''cabanes" de "deux ou trois étages.
selon le nombre de familles ou de ménages". "S'ils font des progrès
dans cet art, l'on verra un jour les castors logés comme nos fermiers-
généraux: ie chef de leur république aura son Louvre" . . . La confor-
mation de leurs pattes de devant y suffira-t-elle? Le pouvoir prêté à la
main est illusoire. Voit-on le pongo, qui a "des doigts assez semblables
aux nôtres", "parcourir le globe imrnense de laterre. pour aller porter
à de nouveaux peuples les richesses de I'art, de la religion. et de la
nature"? D'ailieurs. comme dit Bonnet, "si la botte d'un quadrupède
venait à se convertir en doigts flexibles. la botte subsisterait encore
dans le cerveau". Les caractères acquis ne sont pas génétiquement
transmissibles. La perfectibilité est donc bien le propre de i'homrne.
comme le montre par excellence le cas de l'animal qui en approche ie
plus.

De !'orang-or:tamg
On a vu Buffon longuement attaqué dans les Heluiennes cie Barruel
Comme I'écrit R. Trousson. ie "Pline du siècle apparaît aussi à Feller
comme le "plus coupable" de ceux qui. "semant Ie doute sur l authenticité
de la Genèse. risquent de porter ie discrédit sur l'ensemble des livres
saints". par "sa cosmogonie fondée sur I'hypothèse du choc du soleil et
d'une planète, sa conception du déluge universei rêduit à une simple
inondaiion de I'Arménie", etc. La réfutation distillée dans le Journql de
1780 fera au même moment l'objet de I'Examen impartial des Époques
de la no,ture, que l'abbé publie à Luxembourg. Mais Buffon peut aussi
souffler le froid. Son anthropologie sert volontiers de dernier refuge contre
l'évolutionnisme. C'est à sa manière13. et à celle de la Faculté de théologie
citée plus haut, que Feller célèbre la supériorité de l'homme. Les grands
singes ne diffèrent pas seulement de nous par de nombreux traits phy-
siques: un nez "qui n'est pas proéminent". un front "trop court", des
oreilles "trop grandes", "l'intervalle entre le nee et la bouche trop étendu".

u Lhomme conserve toujours un air exclusif de majesté et de grandeur. qui porte
l'empreinte de sa royauté et de son domaine sur tous les êtres vivants. même sur
ceux qui lui ressemblent Ie plus, et qui marchent droit comme lui. (. . .) Son atti-
tude est celle du commandement, sa tête regarde le ciel, et présente une face

auguste sur iaquelle est imprimé ie caractère de ia divinité. ,'o

Les Anciens, disait Felier dans sa réfutation de Delisle de Sales" ont
eu raison de rapprocher le macaque de I'espèce humaine:
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u de ne le regarder que comme un homoncule, un nain manqué, un pygmée
capable tout au prus de combattre contre les grues, tandis que |homme saitdompter l'éléphant et vaincre le lion. ,

Que d'autres, comme Thomas Browne (Essoi sur /es erreurspopulaires, i733) ou le chirurgien pietro Moscati (Derte corporee
differente essenziali che passano t'ra Ia struttura de, bruti e raumana, 7777), praisantent ou s'interrogent à propos du caractère
spécifique de la statiôn deboutl5. ,.Lhomme 

marche toujours droit,,.
Rendant compte en janvier rrTg de ra confiden"" phrro"ophique

de Jacob Vernes, Feller évoque, dans ,n" noi" an .uÂ.tà." ,"rron_nel, la particularité humaine êrigëe par Buffon en critère absolu dedifférenciation: le langage. on sait comment r'époque entreprit deréduire cette barrière, en prétendant notamment qu'une éducation
Iinguistique des singes était possible. Le progruÀ_n d,une telle
expérience n'était pas seurement assigné à ra philosophie du temps
depuis I'Homme machinede La Mettrie, où la parole sL présentait enposition d'ultime conquête humaine, c,est-à-dire de deinier bastion
idéaliste: "Des animaux à l'homme, ra transition n'est pas violente; res
vrais philosophes en conviendront. eu'était l,homme, avant I,invention
des mots et l'invention des langues?,,16. Lexil du p. Bougeant à La
Flèche, pour son Amusement sur le langage des bêtes (1739)17, endisait assez long sur le déplacement du principe spirituariste. A tout
cela, le chrétien ne peut répondre, à nouvlau, que par l,expérience deI'inertie.

- II n'y a pas longtemps que j'ai essayé ra force de cet argument contre un phirosophe
zélé, mais d'ailleurs homme sociabre et droit, qui a assez de générosité dans recaractère pour ne pas s'offenser, quand même ir se reconnaîtrait ici. Après qu,irm'eût dit des merveilles d,un certain ourang-outang, qu,il avait connuparticulièrement: parrait-il, rui dis-je, fort sensémeni?-Hor lio! il * o"a",, r".._Et pourquoi non?-rr n'a pas res organes nécessaires.-c'est une chose démontréeen anatomie, que sa langue et son cerveau ne diffèrent en rien de ceu* d"I'homme.-ll manque de leçons._Comment cela? Il vous a entendu oà"à""plusieurs années; n'assistait-ir pas à vos conversations?-on assure qu,rr sait paaer,
mais qu'il refuse de le faire de peur d'être employé au travail. En disant ..,dernières paroles, M B. se mit à rire et convini qu'il etuit au bout de ses raisons. ,

. Lauteur de la Conf idence philosophiquebrode aussi sur le thème,
dans une parodie de discours éclairé. comment I'éducation des
orangs-outangs aurait-elle produit des résultats? Elre n,a êtë,'confiêejusqu'à présent qu'à des matelots ou à des saltimbanques moresques,,."un auteur moderne assure qu'elre pourrait ëtre portêe fort loin, si
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des philosophes prenaient à cceur de la diriger par des traitements
doux et des manières affables". on a tout lieu d'espérer leur succès
"puisque i'orang-ouiang a une langue comme nous. un cerveau cornme
le nôtre". "ll est aisé de sentir les précieux avantages que le genre
humain retirerait de ces tentatives" (cont'idence. sec. éd.. Genève.
1776, t.ll. § 21, p. 148).

Du nègre
Lorang-outang. "avec une main semblable à celle de l'homme. n'est qu'une
brute, dit Mr. de Buffon, qui /oisse entre elle et le Hottentot un espoce
immense; une brute fort au-dessous du chien. du chevar. et même arr-
dessous du rnerle". Largr,rment est répété.,lne fois encore. à loccasion
de la troisième édition des Deux Indes de I'abbé Raynar. dans Ie Journal
de janvier 7782 (p.9 sv.; Mélanges, I. p. 536). Mais comment crcire aLr
progrès des "Nègres. Hurons, Hottentots quand orr aDprend d ui-r célèbre
voyageur qu'un de ces peuples 'n a pas même un langage articulé I Le
Catéchisme philosophiqLre répond (p. 164 s,r.):

" ce que dit Darnpierreri de leur langage. après les avoir entendus un€ minlrt€ ori
deux. n est pas plus recevable que le rapport de quelques Russes. qui entendant
parler les Français. soutenaient que leur langue n était pas articulée. rnalqré qu c,n

leur fit remarquer que toute langue inconnue et rapide paraissait teile Enfin.
quand i! ÿ aurait une nation sans langage articulé, il resierait à prouver que Ie
principe de la raison périt essentiellement avec la signification des rnots arbitraires ,
(Catéchisme, pp \64-67)

Rendant compte de I'Essoi sur l'origine et les progrès du lartgage
de Lord Monboddo, le journal de juillet 1774 attaque par un autre
angle l'allêgeance aux idées d'Helvétius (pp. B3-S4). C'est à lui que
serait emprunté le "système" qui fait se succéder historiquernent langues
"gloussantes. balbutiantes" et enfin "parlantes". On se souvient qr:e
Pierre Kolbe. dans sa Description du cap de Bonne-Espérance de
1719, traduite en français en1747, rapprocl;ait les langues à clics du
cri des "coqs d'lnde"le. De Jaucourt, dans l'article Hottentots de
l'Encyclopédie, écrira donc que ceux-ci "gloussent" pour se faire
comprendre et Voltaire parlera du "glossement" dont ils i-rsent "au lieu
d'un langage articulé" (Lettres d'Amabed). "On sent", conclut Feller.
"toute I'estime qu'il faut faire d'une pareille philosophie".

A quel point il récuse le principe d'un fondernent purement phy-
sique de la parole, on ie mesure dans la croyance qu"il accorde-mais
il est vrai qu'ii n'est pas à un miracle près-à l'êpisode des "rr,artyrs
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sans langue"20. celui-ci est rapporté par l'abbé Berault-Bercastel dansson Hisfoire de l,Église (1279):

" Dans la Mauritanie césarienne, re zère dera waie foi fut si général, que presquetous les habitants de,Typase passèrent en Espagne, et s,exilèrent eux-mêmes,plutôt que de rester dans une église où res Arilns venaient d,êtabrir un de reursévèques' Le peu qui resta par l'impossibilitè de s'embarquer, ,oirtu ganJreu."-".,t
à toutes les solricitations' c'est pourquoi le roi envoya un comte, avec ordre deleur couper à tous ra ,angue et lu main droite. mais quoiqu,on leut eût coupê lalangue jusqu'à la racine, ils continuèrent à parler: irs rendirent à la vertu du Très_Haut un témoignagëd'autant plus grorieux, qu'ir ne devait rien à I";;;;;. ,

La véracité du fait est attestée de toute part: chez Mctor de vite, Énée deGaze, Procope, Justinien. "Jamais p.oàig" ne fut mieux constaté,,.
Nu[ besoin, donc, du roman ,"nruali-ste, de son culte du langage etdu constructivisme prosressif des signes il; ;"f#;;tJ ïii'a,orarndu jour' "ll n'y a pas de nation où Ia raison ne se soit donné r,essorjusqu'à un certain degré. point de nation où e,e ne s" deuniopperait,

si on la cultivait". La réhabiritation de ra "raison,, primitive commencerapar le cæur' si les Noirs "ont peu d'esprit, irs ont beuucoup àn ,entiment" (ils se monirent "compatissants", "tendres pou, 1"u., Àfuntr,,,etc.-observations qui viennent peut_être, aussi, de Valmont deBomare2l). Ils ont même "le germe àe toutes res vertus,,. Ir est vrai queFeller en donne une autre image, quand il s'agit de contredire Raynar-Diderot et de dénoncer ses appers à ra ribération viorente des opprimés.Les Deux indes ont ra manie du bon sauvage. si les rois des Iroquoisou des Hottentots "autorisent ou tolèrent làs plus gr*an, uto*inu-tions, ces abominations deviennent des vertus,,.

Le principe de r'égarité virtuere des races n'ira pas, chez Feiler,jusqu'à lui tirer deux lignes de compassion à r'égard des victimes del'inégalité réelle. Tout au prus se permet-ild'incriiriner oùnquanent etde manière vague une société "où I'esprit d'intérêt étouffe les senti-ments de la nature, où l'on vend et u.Àètn des hommes comme desballots de toile d'rnde" (encore ceci prend-il place dans une diatribesur Les dongers des spectacles)z2.llne montre d,ailleurs que méprispour ie peuple, quand celui-ci ose manifester son indépendance. Lorsdu triomphe de vortaire, re philosophe est accuei,i dans !a cour de raComéÿie française par ,,les 
marchandes d" po*rnn, t". ,uirlyurar,toute la canaille du quartier', (Journal, mai lT7g, p.27). fnr,ifn a"dire que le Journa! ne manque pas une occasion de reproduire ce quipeut combattre I'idée d'égarité-répandue "pour donner aux ribertins
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et aux dissipateurs les moyens de réparer reur fortune en dépouilrant
ceux qui ont su conserver la leur" (à propos de L,autorité àes deuxpuissonces de l'abbé pey. dans le Journar,mars 17g1 p 3ôi sv, Nemélangeons pas position anthropologique et politique.

" Lesprit du Hottentot ou du nègre est égar au mien dans re sens où mon âme.pure intelligence, capabre de penser, de réfléchir, de connaître. an irnn.. .uruur"suriout d'aimer. mon âme est aussi exceilente, esi une substance aussi subrimeque l'âme d'un empereur. (. . .) Sous ce point de vue. par leur essence intime tous
les hommes sont égaux; mais il est faux qu,ils soient. ou qu,iis puissent être égauxpar état. "?'

Légalité de "l'essence intime" s'ailie-t-elre chez Feiler avec des
rancæurs plus obscures pour produire une défiance à l'égarJ ie toutce qui approche du "génie étonnant"2a? ce n'est pal seuLement
I'intelligence perverse des philosophes modernes, si sàduisante por_rr
les femmes, qui est visée2b. un ceitain comte de Houx cie Dombasle
adresse à l'abbé, en août 7i78, un courrier de Nancy.uppo.tunt ,.unn
des choses les plus dignes de tenir prace dans votre journar,. (Journar,
ocI.l77B, p. 177 sv.; Mélanges,l. p. i50_53). Deux enfants <le moins
de douze ans ont exposé leurs connaissances au cours de quatre séances
publiques tenues devant "ce qu'il y a de prus éclairé dans cette vilre,,.
"au grand étonnement et à I'applaudissement universel d,une nombreuse
assemblée". "lls ont rêpondu sur les langues allemande et itaiienne,,,
exposé les systèmes de ptolémêe el de Copernic, expliqué lesmathématiques selon La chapeile et clairaut-l'homme qui ."nd
compte de la forme de la terre par la pesanteur, en alimentant la phy_
sique désacralisée. Ils ont accroché re bouquet en interprétant,
accompagnés par un "brillant orchestre", des compositions de Humbre
et de Nardini. Feller garde la tête froide. on aurait tort ,,de 

supposer Ia
nécessité ou même Ia convenance de hâter d'une manièrn .i i.essanteles progrès de l'esprit".

u Il reste toujours querque doute sur ra soridité et ra véritabre étendue cre ces
connaissances prémafurées. Tandis que ra prupart àes auditeurs res regardent
comme des notions raisonnées, des personnes plus difficiies les attlibuent
précisément au mécanisme de la r.rémoire. Ir faut convenir que pour peu qu'o.
éloigne les élèves de ces sories de répertoires où reur science 

".t dituilra", il.
sont étrangement embarrassés et ne disent pius rien qui vai[e. (. . .) II faut convenir
qu'il serait d'un usage très-dangereux d'exiger la rnême chose indistinctement rie
tous les enfants de cet âge. Ce serait le moyen ci,en hébéter le granci nombre, et
d'anéantir les talents qui exigent générarement un déveroppem"nt prr. prog.essif
et plus lent. (. . -) Quand la nature parvient à faire avec succès de premiers efforts
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si extraordinaires et si merveireux, il semble qu,ere se hâte de res désavouer.

H;,i:::"'lLi::J:" ces jeunes 
'"'""*' nà'.îi de grandes praces dans ra

Lattitude du Journar historique et rittéraireà l,égard des deuxsurdoués comporte. pour Ie moins I'ambigu,ité de son .,archéo_égalitarisme,'. Difficite de dirle;,;;;;in t,o..rrrence le bon senspédagogique de l,ancien jésuite, ,aciumunt pour tous la règle deI'apprentissage "plogressif", ou ,,,i *rrr" l,application à tous d,unenseignement d,élite, 
.réservê 

a ,,qrnfqrl, 
jeunes gens singulièrementvifs et spirituers"' Anti-raciste ,o* r" iorii, Ferer nn porruit être dansIes faits que traditionaliste.";;;;;, ;;;i"r. d,un système de pensée

iï::iï::,i:Tlî:ïi,::l' r; ;Ë'#.',un, êrre en mesure i" r",,
Daniel Droixhe

[-iège" Bruxelles
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