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JUGEMENT ERRONE 

DE 

M. ERNEST RENAN 
BUR LES 

LANGUES SAUV AGES. 

Voici en quels termes s'exprime cet ecrivain si tristement fameux, 
dans un de ses trop nombreux ouvrages, lequel n'a pourtant pas 
laisse d'etre couronne par l' Academie : 

" On n'a pas un senl exemple d'une peuplade sauvage qui se 
soit elevee a la civilisation. II faut donc supposer que les races 
civilisees n'ont pas traverse I'etat sauvage, et ont porte en elles
memes des Ie commencement Ie germe des progres futurs. Leur 
langue n'etait-elle pas, a elle seule, un signe de noblesse et comme 
une premiere philosophie? Imaginer une race sauvage parlant 
une langue semitique ou indo-europeenne, est une fiction contra
dictoire a laquelle refusera de se preter toute personne initiee aux 
loilS de la philologie comparee et a la theorie generale de I'esprit 
humain."-(Renan. Rist. generale et systeme compare des langues 
semitiques.) 

On est peine en lisant ces lignes, surtout quand on a connu par
ticulierement celui qui les a ecrites. A un ton aussi tranchant, a 
un style aUBsi pretentieux, certes on ne reconnaitrait pas cette dou
ce et timide reserve qui distinguait M. Renan encore jeune, encore 
ecclesiastique. On voit au changement de ses allures, que I'ancien 
seminariste a tout a fait change de maitres. Ce ne sont, en eifet, 
dans Pune et l'autre partie de l'ouvrage cite, presque a chaque 
pa2:e, que des assertions plus ou moins hardies, des affirmations 
sans preuves, des propositions contraires a la Revelation ou opposees 
a la croyance generale, Ie plus souvent beaucoup de grands mots 
dans des phrases alambiquees; en un mot, Ie style nebuleux des 
modernes critiques d' Allemagne. Telle est la source ou M. Renan 
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est aile pUlser ses Inspirations. La phi~osophie a~lemande a rem
place pour lui les IRyons trop ~ode5tes, II fau~ crOlre, de :.v.I. G?to
frey, (1) et ~on professeur d'Hebreu, M. LehIr, en gran~e eS!lme 
pourtant parmi les savants, a dti ceder Ja place aux ratlOnahstes 
et aux Exegetes de l' Allemagne modeme. 

Ainsi, entre aut res exemples, M. Renan a embrasse l'opillion 
erronee de quelques philologues d'outre-Rhin, relativement a ce 
qu'ils sont con venus d'appeler les races sauvages. "Chez les 
nations sauvages, dit l'un de ces philologue~, (2) I::. langne se 
morcelle en une multitude ct'idiomes anssi vaglles et aussi mobiles 
qu'ils sont bizarres et incoherents: chez les ~ations civil~s~es au 
contraire, la laoaue 8e perfectlOone. C'est alllSI que les IdlOmes 
de I' Europe ont tOilS une physionomie commune, tandis que ceux 
des nature Is de l' Ameriq ue different presque dans chaque bour
gade. _ .. " Un peu plus loin, ce me me auteur avance tout simpl~-' 
ment que les langues sauvages lie sont autre chose que des" CrIS 

discordants." A ces citations, on pourrait en ajouter bien d'autres ; 
mais celles-ci suffisent pour montrer combien c'est une cho;.e triste 
que des hommes de talent, des hommes pie ins de science, non con
tents de parler de tout ce qu'lls savent, veuillent encore parler et 
parler pertinemment de choses dont ils n'ont pas la moindre idee. 

Car c'est n'avoir pas la moindre idee des langues d' Amerique 
que de s'imaginer qU'elles ne sont (. ue des cris discordants, 
qu'elles different presque dans chaque bourgade, qu'elles sont 
vagues, mobiles, bizarres, incoherentes. Dites pluto! Ie contraire 
de cela, et vous serez dans Ie vrai. 

Et que dirait M. Renan, si on lui montrait, non pas seuJement 
une race sauva.ge, mais plusieurs races sauvages parlan! une lan
gue au moins aussi belle, pour ne pas dire plus belle que n'im
porte quelle langue semitique ou indo-europeenne? En pri>sence 
d'un tel phenomene, changerait-il de sentiment. ou bien, parce
qu'il est initie aux lois de la philologie comparee et d la tMorie 
generale de l'esprit humain, persisterait-ii a ne voir hi qu'une 
fiction contradictoire ? 

Qu'il prit ce demier parti, nous n'en serions pas tres-etonnes. 

, qa,r, heias ! on !leut s'attendre a tout d'un homme pour qui les 
yentes les plus salllles et le~ plus incontestables, ne sont que des 
Ima~ll1atIOns et des mythes; d'un homme qui, entiche d'un systeme 
s'efforce de [aire passer pour aut ant de realites les vailles inven~ 
tion;; de so~ esprit, et ne voudr.ait rien moins que substituer son 
pr?pre enselgnemenl aux enseIgnements que Dieu lui-meme a 
dalgne nous donner dans ses Saintes Ecritures. 

(~) Feu M. Gotofrey, mort dans l'exercice du St. Ministere, durant 1& 
terrIble .typhus de. 1847, et dont Ill. perte fut vivement sentie de toute Is. 
populatIOn cathohque. de. Montreal, avait ete Ie profesieur de philosophie a6 M. Renan, au eemmalre d'Issy. 

(~) Eichhotr. 
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Mais quant a ceux d'entre les philologues qui ne mettent pas leur 
pro pre esprit an-dessus de l'esprit de Dieu et de son Eglise, nous 
somme~ assures d'avance qu'i!s ne manqueront pas de trouver dans 
les langues sauvages d' Amerique ce que M. Renan admire si fOIt 
dans celJes des rares civilis€les, et qu'd appelle un signe de no
blesse, et comme une premiere philosophie. Frappes de la prodi
gieuse fecondite de ces langues, ils rendront gloire a Dieu qui ~eu[ 
a pu en etre l'auteur, et ils se demanderont a eux-memes, si le8 
diverses nations qui les padent ne porteraient pas, e11e8 aussi, en 
elles-meme6 Ie germe des progres jutur.~; s'il est bien certain 
qu'un peuple sauvage l'a toujours €lte et Ie sera loujours, s'il est 
necpssairement sauvage et n8 peut cesser de i'etre, et si une 
nation civilisee ne pourrait pas tomber dans la barbarie et dans 
Petat sauvage. 

Un membre de l'Institut de France, honore par Ie gouvernement 
de plusieurs missions scientifiques, auteur de plusieurs ouvrages, 
ayant a son service les presses de i'imprimerie Impiniale, entrele
nant une correspondance active avec les savants du monde entier, 
et pour tout dire, en un mot, M. Henan! pourra, sans grande 
temerite, s'a venturer a enoncer certaines propositions du genre de 
celles-ci :-Les langues des races sauvages ne sauraient enirer 
en par allele avec ce({es des races ci-cilisees.-lmaginer une race 
sauvage parlant une langue shnitique ou indo-europeenne, est 
une fiction conlradictoire.-Chez les nations sauvGges, la langue 
se morcelle en une multitude d'idiomes aussi vogues ct aussi 
mobiles qu'ils sont bizarres et incoherents.-Les langues ameri
caines ne meritent pas de.fi:ur l'attention des linguistes, attendu 
qu'elles ne 80ni qu'un compose de cris discordants. 

M. Henan est a peu pres a;;sure de ne pas trouver un seul contra
dicteuT parmi ses confreres de I'Institut, dont, quelques-uns peu
vent, comme lui, possh\er un certain nombre de langues sbnitiques 
au indo-europeennes, mais dont aucun, probablemenl, ne connait 
guere les langues du nouveau monde. A plus forte raIson n'a-t-il 
rien a redouter du commun des lecte~lfs, et peut-i[ esperer qu'en 
matiere de lingllistique sauvage, ses assertions les plus gratuites 
passeront sous - les yeux du public ~ans soulever la moindre diffi
culte et sans exciter Ie plus leger soupc;;on sur leur exactitude. Qui 
en eifet, connait en Europe, les lang-ues, par exemple des naturels 
de I'Amerique ~eptentrionale, Ie Sioux, Ie Potawatomis, Ie Huron. 
I'Iroquois, l' Algonquin, l' Abenaqllis, Ie Micmac, Ie Neskopi ? Tout 
ce que nos savants transatlantigues pellvent en sa,'oir, ils I'ont 
puise malheureusement d'ordinaire, dans des sources bien peu 
sures, c'est-a-dire aux renseignements necessairement tres-inexacts 
des voyageurs et des tOUl'isles. (1) 

(1) L'amour de la verite nouS impose nn penible devoir en nous 
<Jbligeant a premunir ici les linguistes d'Europe contr~ certains docu
ments qui leur viennent de l'alltre cote de l'atlantiqne, Nous ne voulons 
Dommer personne ; msis com bien n'en pourrions-nons pas nommer, de 
ces pretendus savants de notre nouvelle bemisphere qui s'avisent de 
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Cela etant, M. Renan croit pouvoir, tout a son aise, ~~verser SOD 
arrogant mepris et sur les races sauvages et sur leurs IdlOmes. 

Si Ia chose ne tirait pas a consequencel c'est-a-di~e, si la !eIi: 
gion elle-meme ne se trouvait pas attaquee, nous au nons contm~e 
a garder Ie silence et a contenir l'envie que no us avons depUls 
longtemps de ca?ser _ un peu de confusion~ s'il est posEibIe, a cet 
inqualifiable presomptueux, dont l'orguerl s'accrolt d'heure en 
heure, et qui, tout recemment, vient d'epouvanter Ie monde chr~
lien par se8 blasphemes contre la personne adorable de notre dl-
Yin Redempteur, dans une nouvelle elucubration malheureusement 
devenue trop fameuse. Car, il ne faut pas s'y tromper, daus cet~e 
question assez futile, en apparence, des Iangues sauvages, la reh
O'ion, la foi elle-meme est en jen. En effel, la foi repose sur la 
parole de Dieu com me sur son fondement; mais, si ce fondement 
est ebranle. tout I'ectifice s'ecroule. Or tel est Ie but des efforts de 
nos modernes rationalistes; ils veulent a tout prix renverser de 
fond en comb Ie la religion revelee; et, pour reu8sir dans leur 1es
sein criminel, ils empIoient to utes les ressources de leur espnt et 
mettent a contribution toutes Ies sciences et decouvertes modernes, 
dans Ie chimerique espoir de trouver en deraut la veracite de nos 
Saintes Ecritures et de saper ainsi l'edifice par sa base. Ainsi, 
pour nous borner a un seul exemple, afin de ne pas sortir de notre 
sujet, c'eot un fait incontestable, puisqu'il est appuye sur Ie temoi
gnage ex pres de I'Ecriture, que to us les hommes repar.dus sur la 
surface du globe, descendent de Noe, et, par N oe, remontent jusqu'a 
Adam. Mais voici Ie phiIologue Renan qui, enfie de son erudition 
germanique, traite ce fait divin de fiction; pour mieux seduire ses 
lecteurs, iI s'eleve a dc nebuleuses considerations philosophique~ 
sur la difference essentielle qui existe, pretend-iI, entre Ies races 
sauvages et les races civiiisees, entre Ie langage des unes et Ie 
J,an,gage des aut~es .• C'est alors que ses adeptes l'applaudissent 
a I enVI. "VOIla, s'ecne I'un d'eux, (Francisque Sarcey,) avec 
une sorte d'enthousiasme mele d'attendrissement· voila un homme 
vrair.nent admirable; ou trouvera-t-on un savoir si etendu, un 
espTlt Sl large, une integri~e si parfaite? Que de longs travaux, que 
de patlentes recherf'hes faltes avec un amour infini de la verite r!" 
Tel ~st Ie !on d'un des nombreux panegyristes de notre heros; par 
eet eehantdlon, 011 peut jugel' du reste. 

parler de choses qu'ils ignorent et qui partant tom bent dans les fautes 
les plus grossieres? Ce qu'il y ~ de pl~~ deplo~able, c'est que, souvent, 
leu~s, bevues font Ie tour du monde, passant partout pour autant de 
ventes. Les. bommes les pIGS eminents accepten: non-seulement sans 
d~fiance, malS avec entbousiftsme, ce qu'ils s'imaginent etre de pre
CIeuse~ decouve~tes pour l.a scie~ce, et ils se donnent une peine infinie 
~our tlre.r I,e m~!ll~ur part! possIble du faux tresor qui leur arrive de 
I autre cot? de I oce~n. Et de lao que da systemes ruineux construits a. 
grands frals e~, au prIX de sueurs et de veilles qui aurai~nt pu etre mieux. 
empl~yees! C est de !a ~ortp, apparemment qu'aura ete induit en erreUf 
un tres-estImable ecrlvlllc, dans un article intitule: Parente du Japonais-

PavhecZles l~ngues tartares et americaines, et publie dans les .I1nnales de: 
I o$oph ,e Chretzenne. 
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Les seules sources au I'on puisse puiser en Burete, des renseigne
ments exacts sur nos langues americaines, ce sont les ecrits des 
missionnaires. Outre les mis&ionnaires, il y a encore des auteurs 
dont on peut consulter les ouvrages avec fruit. Tels sont,entre autres, 
les PP. Lafitau et Charlevoix qui vinrent pas6er au Canada plu
sieurs annees dans Ie but d'etudier, a l'aide des missionnaires, leurs 
confreres, I'histoire, les mamrs, et la langue des difierentes tribus· 
sauvages. Qu'on lise ces deux derniers, par exemple, et on remar
quera qu'ils sont loin d'etre aussi dedaigneux que nos modernes 
critiques; I'un et I'autre trouvent meme l'occasion de distribuer 
«;a et Ja des eloges, so it a des individus isoles, soit meme quelque
fois a des tribus entieres, et certes leurs appreciations valent bien 
celles des Ethnographes d'aujourd'hui, tout comme aussi, n'en de
plaise aM. Renan, quoique leur ton soit plus modeste, ils n'en sont 
pas mains bans linguistes et mains bans philologues. 

Nous appuyant donc sur l'illustre auteur de l'histoire de la Nou
velle Frauce, sur l'auteur non mains illustre des MlEurs des sau
vages d' Amerique et sur plusieurs autres ecrivains estimables, don t 
quelques-uns ne sont malheusement pas assez conn us, nous espe
rons rehabiliter les peuples sauvages dans Pestime de ceux que la 
lecture des philoloques modernes auraient egares. Dans ce dessein, 
nous tiicherons de rehabiliter les langues sauvages elles-memes 
dans Pesprit de ces philologues. 

Si l'on jette les yeux sur la carte de I' Amerique du Nord, on y 
remarquera dans toutes les directions et presque sur taus les points, 
des noms geographiques de langue iroquoise au algonquine, preuve 
evidente de l'extension prodigieuse de ces deux langues et de 
Pimportance des nations qui les ant parlees. Quand Jacques
Cartier fit la decouverte du Canada, les deux rives du St. Laurent 
etaient habitees par des tribus de langue iroquoise. On retrouva 
plus tard cet idiome Jans les pays que vinrent occuper les colonies 
parties de Suede et de Hollande ; il s'etendait sur taus les bards du 
lac Erie, du lac Ontario, et allait merne bien loin au dela du lao 
Huron. C'ed deja un prejuge favorable pour nne langue qU'elle 
ait une grande diffusion et soit entendue d'un grand nombre de 
peuples. A cet egard, 1a pal me peut etre revendiquee par les 
8auvages de race algonquine. Car, a l'epoque de Christophe 
Colomb, il n'existait peut-etre pas de langue vivante soit semitique 
soit indo-germanique qui filt aussi repandue que l'etait alQrs et l'a 
ete longtem ps depuis, la langue (Ie cette nation. (1) 

Revenons maintenant a M. Renan; voici ce qu'il dit a la page 
484 de son ouvrage deja cite: "Quant aux races inferieures de 
I'Afrique, de l'Oceanie, du Nouveau-Monde, et a celles qui prece
derent presque partout sur Ie sol, I'arrivee des races de I' A8ie cen
trale, un abime les separe des grandes familIes dont nOllS venons 
de parler." 

" Ces grandes familIes') dont M. Henan a parle, sont, non pas 

(1) Voyez CMteaubriand, Voyage en Amerique. 
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seulement les Semites et les Ariens, mais encore ce qu'il appelle 
Ie!' races civilisees dans Ie sens materiel, sa voir: les Chamites, 
Jes COU8chites et lee Chinois. (Loc. cit. p. 496 et seq.) 

A la paD'e 18, I'auteur depeint Ie caractere propre des langues 
semitique~. "L'abstraetion leur est inconnue, dit-il, la melaphy
sique impossible." (1) II faudra done deja que les lang~les ~emiti
ques baissent pavilion devant les langues sauvages d Amerique, 
et que M. Renan se retracte des Ie debut; car, ce qui, d'apres 
lui, manque aux langues semitiques. il est incontestable que les 
deux principales langues de I'Amerique du Nord n'en sont pas de
pourvues. En eifet, ces deux langues possed~nt une syntaxe assez 
compliquee, peuvent varier leur constructlOn, ont presque to utes 
ces conjonctions qui etablissent entre les membres de la pensee des 
relations si delicaies. Si eela est, comme nous Ie demoutrerons 
dans un prpchain article, M. Renan devra avouer que les idiomes 
d' Amerique ne sont pas impropres aux sujets philosophiques. 

11 ajoute: "Les langues semitiques sont peu precises, et ne disent 
les choses qu'a peu pres. Leurs formules n'ont pas cette exacti
tude, qui chez nous, ne laisse point de place a l'equivoque. Quand 
on cherche a traduire dans nos langues europeennes, ou cnaque 
mot n'a qu'un sens, (est-ce bien vrai 1) les plus anciens monu
ments de Ia poesie hebralque, on eprouve Ie besoin de s'adresser 
des questionR, et de faire une foule de distinctions auxquelles I'au
teur ne pensait point, mais auxquelles Ie mecanisme de nos 
idiomes nous force de songer." Si M. Renan s'elait adonne a I'e
tude des langues d' Amerique, il pour~ait remarquer lui-meme qu'il 
en est tout autrement de ces langnes; Jems termes ont ordinaire
ment un sens tellement precis que l'amphibologie y est beaucoup 
plus rare que dans nos langues d'Europe, les plus claires et les 
moiq,s sujettes a I'equivoque. 

Poursuivons notre parallele: "La conjugaison qui se prete avec 
une merveilleuse fiexibilite a prendre les relatIOns exterieures des 
idees.' est tout a fait incapable d'en exprimer les relations meta
physlques, faute de temps et de modes bien caracterises. Par les 
formes diverses d'une meme racine verbale a laquelle sera, je sup
pose, atlachee l'idee de GRANDEUR, l'hebreu pourra exprimer tontes 
ces nuallces: etre g1'and, se faire grand, s'agrandir, rendre 
grand, declarer grand, eire rendu grand, etc., et il ne saura dire 

·avec. ~xactitude s'il s'agit du present ou de l'avenir, d'une verite 
condltlOnnelle ou subordonnee." 

l' Americain Ie Faura dire avec exactitude. 11 y a abondance et 
surabondance. de t~m ps et de modes dans les langues d' Amerique. 
Des ,mode,s ane.ns, lIne leur manque que Ie mode vague et inMter
mille de I wfimtlf, et elles y suppleent avantageusement par d'au-

(1) Ce,tte proposition pourra paraitr~ vraie a ceux qui, comme M. 
Re~aD, D admette~t pour bonne phiiosophle que Ia pbilosophie allemande: 
~als elle sera reJetee comme fausse par to us ceux qui voient dans Ie 
hvre de Ia !3agesBe un excellent traite de philosophie. 
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tres, inconnus aux langl1es ariennes et se.mitiques. Quand aux rela
tions exterieures des idees, La conjugaison AMERICAINE se prete a 
les peindre avec ulle flexibilite plus merveilleuse encore que ne 
fait. la conjugaison ,emitique. Nous allons en appeler tout a l'heure 
au Jugement de M. Renan lui-meme. 

Continuons: "Le nom n'a que peu de flexions." 

Le nom arlll'~ricain en a un tres-grand nombre, beau coup plus que 
n'importe quelle langue Illdo-europeenne. Et Ii ne faudrait pas se 
figurer que ces flexiol,s ne sont autre chose que des monosyUabes 
parasites. s'agglutinant SOlt au commencement, soit d la fin des 
mots. Ce sont de venlables flexIons ('omme dans Ie latin, Ie grec, 
Ie basque et l'allemand. 

M. Renan ajoute: "Les aut res particules constituent moins une 
classe de mots a part qu'un certain emploi du substantif prive de 
toute signification de!erminee et retlui! a un role purement abstrait." 
11 n'en est pas ain~i des langues par lees par les races injeTieures 
du Nouveau-Monde. Les pronom6, les,adjectifs, les adverbes, les 
conjonctlon!', les interjectIons fo,ment autant de classes a part, 
ainsi que dans les Jangues indo-europeennes. Avuuons pourtant, 
ce qui du reste a J ieu, plu" ou mOIn~, dans toutes leslangues meme 
les plus perfectionnees, avouons que certains adverbes, clans les 
langues americaines, sont empruntes a une autre classe de mots 
soit substantifs, soit verbes. Avouons aussi que ces langues ant, 
en general, peu de prepositions. Nous dirons plus tard la maniere 
admirable dont on y supplee. 

Afin de n'etre pas trop long, passons vite a la page 22: "On 
"peut dire que i.es langues arienn86, comparee8 auxlangues semiti
"ques, sont les langues de l'abstraclion et de la melaphysiqne, com
"parees a celles du leal!sme et de la sensualite." Nous ne cruyons 
pas qu'on puisse Ie dire; nous pensons, au contraire, qu'il ya 
similitude parfaite, entre lea unes et les autles de ces langues. 
Mais M. Renan qui croit pouvoir Ie dire, devra dire auosi que les 
langues americaine~ tiennent a la fois des langues ariennes et des 
langues semitiques, mais beaucoup pIllS des premieres que des 
secondes. Car, d'un COle, elles se font remarquer par leur sou
plesse merveitlwse, leurs flexions variees, leurs partieules deli
cates, leurs mots composes. A tous ces egards, J'algonquin et 
I'lfoquois laissent bien loin derriere eux Ie grec et l'allemand eux
memes. C'eRt a peine s'jls leur sont inferieurs pour ce qui regarde 
cet admirable secret de l'inversion qui pennet de conserver t'ordre 
naturel des idees sans nuire d la determinatlOn des rapports 
grammalicaux. D'ou il resulte que nos idiomes sauvages peuvent 
tout aussi bien que Jes langues anennes, NOUS TRANSPORTER TOFT 
D'ABORD EN PLEIN lDEALISME, ET NOUS FAlRE ENV1SAGER LA CREA
TION DE LA PAROLE COMME UN FAIT ESSENTIELLEMENT TRANSCEN
DENTAL. 

D'un autre cote, en parcourant la serie des racines americaines, 
nous en trouvons un certain nombre qui sont empruntees d l'imita
tion de la nature, avec cette enorme difference, toute a l'avantage 
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des idiomes d' Amerique, que les ~acines semi,tigues ojJr.en~ tou
jours, d'apres M. Renan, un premter sens matertel, applt'1.ue, par 
des transitions plus ou moins immediates, ~ux choses t",:tellec
tuelles, landis que leE racines americaines, deslgnant des obJet~ de 
l'ordre metaphysique, n'ont actuellement qu'une seule acce~tlOn, 
qu'un seul sens, l'acception intellectuelle, Ie sens psychologlque. 
Ainsi quand il s'agira d'exprimer un sentime~t de l'ame,.les Ame
ricains ne seront pas obliges comme les SemItes. d'avotr recours 
au moU'vement organique qU1~ d'ordinaire en est le signe. S'ils 
peuvent exprimer comme en hebreu, l'idee par exemple de COLERE, 
de plusieurs manieres egalement pittoresques et to utes empruntees
d des faits physiologiques, ils peuvent aussi exprimer cette ide,:, 
et plus communement ils l'expriment par un terme auquel II 
serait difficile d'assigner actuellement un premier sens materiel. 

Nous disons, actueltement, car nous sommes entierement per
suade que dans toutes les langues sans exception, les termes 
metaphysiques originent d'ordinaire de quelque fait physiologique, 
ou sont empruntes a l'imitation de la nature, et, consequemment, 
n'ont ete appliques aux choses inteltectuelles que par des transi
tions plus ou moins immediates. lei s'applique dans toute sa force 
Ie fameux axiome de 1 'Ecole d' Aristote : NIHIL EST IN INTELLECTU 
QUOD PRIUS NON FUEBIT IN SEN~U. Eh! l'exemple lui-meme que 
cile M. Renan, Ie mot colere n'a-t-il pas une origine sensuelle, ne 
tient-il pas sa raison d'etre d'un fait physiologique? 

Voici maintenant de quelle ingimieuse maniere notre habile cri
tique explique la richesse des langues sauvages. "Les linguistes 
"ont ete surpris, dit-il, (1) de trouver, dans les lang'les reputees 
"barbares, une richesse de formes a laquelJe atteignent a peine les 
"langues cultivees (ditesplutot: A LAQUELLE SONT LOIN D'ATTEIN
"DRE ... ) Rien de pins vrai, des que l'on accorde que cette variate 
"c'est,l'indetermination meme. Les langues qu'on peut appeler 
"pnmlyves sont riches parce qu'elles sont sans limites. Chaque 
"mdividu a eu Ie pouvoir de lestraiter presque a sa fantaisie j mille 
"formes superfir.es se ~ont proc!uiles, et elles coexistect jusqu'a 
"ce que Ie dI8cernement grammatical vienne a s'exercer. C'est un 
"arbre d'une vegfltation puissante, auquel la culture n'a rien re
"tranche, et qui eteml ses rameaux capricieu~ement el au hasard. 
"L'ceuvre de la refiexion, loin d'ajouter a cette surabondance, sera 
"toute lIegative j elle ne fera que ret rancher et fixer. L'elimination 
"s'exereera sur les formes inutiles; les superfetations seront bannies; 
"Ia langues sera determinee, reg lee, et, en un sens, appauvrie." 

Voila certes de belles phrases, des termes sonares et a eifet . on 
ne peut s'empecher d'ac!q1irer la brillante Imagination de l'eeriv~in, 
aon sty~e est magique. Helas! quel dommage que la verite y 
fasse defaut! M. Rena~ a manque sa voeation, il etait ne poele. 
Au lieu de falTe de la phIlologle, nous reO'reltons qu'il n'ait pas mis 
en vel's franl(ais les metamorphoses d'Ov~de ou Ie Ta!mud de Baby
lone. 

(1) Loc, cit. p. 100. 
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Un peu plus loin (p. 136) il ajoute: "Toutes les langues sont 
"riches dans l'ordre d'idees qui leur est familier; seulement cet 
" ordre d'idees est plus ou moins etendu ou restreint. ... Dans Ie 
" cercle d'idees Oll se mouvait l'esprit des luifs, leur langue etait 
"aussi riche qu'aucune autre; car, si les racines hebralques sont en 
"petit nom bre, elles ont l'avantage d'etre d'une extreme fecondite ..• 
r< II semble que les Semites aient vise a l'economie des radicaux, 
" et aspire a tirer de chacun d'eux, au moyen de la derivation, tout 
"ce qu'il pouvait contenir." (Loc. cit. passim.) 

Quant a nous, nous ferons observer que les langues americaines 
sont plus riches en radicaux que les langues sernitiques, et leurs 
radicaux plus feconrls. Outre ces deux immenses avantages, les 
langues d' Ameriqne possedent au pins haut degre la faculte de 
produire des mots composes. Aussi est-il bien rare qu'eJles aient 
recours a des emprunts cornme ont fait et font encore tous les jonrs 
nos langues academiques: elles troll vent abondamment dans leur 
propre fonds tout ce qui est' necessaire a la pensee; elles ne sont 
pas mendiantes comme les notres. 

Entin, en terminant la premiere partie de son livre, M. Renan 
compare encore les langues semitiques avec les langues indo-euro. 
peennes. En depit de toutes les analogies qu'd constatE' lui.merne, 
en depit de l'autorite du tres-grand nombre des philologues, il veut 
absolument qu'il y ait une difference radicale entre Ie systeme 
grammatical des unes et celui des autres. Quant a la partie lexico
graphique, il est bien force d'admettre que plusieurs racines sont 
communes a ces deux classes de langues; mais il trouve la raison 
de celte identite Boil dans Ie hasard, soit dans l'onomatopee, soit 
entin, remarquez bien, dans ['UNITE PSYCHOLOGIQUE DE L'ESPECE 
HUlIIAINE ! ! ! 

. II nie positivement qu'on puisse Irouver cette identite dans 
l'unite primordiale du langage qu'il traite de ridicule chimere, 
et dont i! attri bue la croyance legendaire au my the le plus bizarre. 
Au reste, cela est tout nature!' Comment, en effet, admettrait-il 
ceUe unite primitive du langage, lui qui refuse rnerne d'adrnettre 
l'unite de I'espece humaine. Ecoutons sa profes'lion de foi: "It 
"ne peut entrer (1) dans la pensee de personne de combattre un 
"dogme que les peuples modernes ont embrasse avec tant d'empres
., sement, qui est presque Ie seul article bien arrete de leur symbole 
"religieux et politique, et qui semble de plus en plus devenir la base 
"des relations humaines sur la SUI face clu monde entier; mais il est 
"evident que cette foi a I'unite religieuse et morale de I'espece 
"hurnaine, ceUe croyance que tousles hommes sont enfants ue Dleu 
II. et frere~, n'a rien a faire avec la question scientitique qui nous 
"occupe ici. Aux epoques de symbolisme, on ne pOllvait concevoir 
"la fraternite humaine sans supposer un seul couple faisant rayonner 
"d'un seul point Ie genre hurnain sur toute la terre; mais avec Ie 
"sens eleve que ce do~me a pris ue nos jours, une teIle hypothese 
"n'est plus requise. Toutes les religions et toutes les philosophies 

(1) Loc. cit. p. 464. 
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"completes ont attribue a l'humanite une double origine, l'~ne ter
"restre l'autre divine. L'origine divine est evidemment umque, en 
"ce se~s que toute l'humanite participe, dans des degres dIvers, a 
"une meme raison et a un meme ideal religieux. Quant a l'orb'ine 
"terrestre, c'est un probleme de physiologie et d'histoire qu'il faut 
"laisser au aeoloaue, au physlOlogiste, au linguiste, Ie soin d'exa
" miner, et d~nt I: solution n'interesse que rr.ediocrement Ie dogme 
"religieux. La science, pour etre !ndependan~e, a besoin de n'etre 
"genee par aucun dogme, comme II est essentlel que les croyances 
"morales et reiigieuses se sen tent a l'abri des resnltats auxquels 
"Ia science peut etre conduite par seR deductions." 

Nous n'avons pas a relever ici taus les paradoxes et toutes les 
contradictions dont fourmille Ie livre de M. Renan. Un si '/aste 
dessein ne pouvait entrer d~ns notre pensee. Nous nous sommes 
propose unic,uement de montrer qu'il a juge les langues sauvages 
sans connaissance de cause, qu'il a parle de chases dont il n'avait 
pas la moindre notion. On a pu remarquer, par plusieurs passages 
cites, que I'autenr abonde surtou! en assertions purement gratu,tes. 
Comment pouvait-il en etre autrement? Est-ce qu'il est possible 
de trouver des preuves a ce qui est faux et inconnu ? Jl1squ'ici nous 
nous sommes borne a combattre ses pretend us principes de linguis
tique et ses rElgles de philologie comparee, par Ie celpbre axiome: 
Quod gratis asseritur, gratis negatur. Nous avons nie pUTement 
et simplement ce qu'il affirmait, affirme ce qu'il niait. Ql1elquefois 
aussi, nOl1slui avons retorque ses arguments ou plutot ses sop~ismes. 
Mais, comme Retorquere, non est respondere, et que, d'ailleurs, 
nous ne voudriollR pas tomber dans Ie defaut si justement reproche 
aM. Renan d'affirmer au de nier sans dire pourquoi, voiCl les 
preuves de nos propres affirmations, et les raisons que nous avons 
eu de donner si souvent Ie dementi a notre adversaire. Nou, avons 
avenger l'honneur des deux meres-langues de t' Amerique du 
Nord, comme les appelle Cbateaubriand. Mals auparavant, nous 
devons faire une remarque qui s'applique en general a toutes les 
langues sauvages. 

Plusieurs personnes et parmi elles, M. Renan, comparent aUK 
enfants les peuples aborigenes de l' Amerique. A leur avis, " les 
" uns et les autres n'ont pas la force de s'eearter de la simplic;te de 
"la nature, et ce deraut de capacite au d'experience les obliae a 
"reduire leur langage a un petit nombre de termes qui peuvent pre
"senter des idees diiferentes, se:on l'objet dont on parle." Ces 
termes, aJoute-t-?n, s?nt pour la pillpart. " monosyllabiques, bien 
" rarement emplolent-ds des d IS,'y Ilabes, J3mais iis ne vont au dela. 
"C'est p~eci~ement ce qui a lieu chez les enfants: leurs premiers 
:: sons ar~lCules n.e. ~on~ que des monosyllabes; des que la parole 

leur devl8nt famlilere,ds s'attachent aux diesyllabes' mais ce n'est 
•• "I It' "1 ' ' qu a a ongue e peu a peu qu I s apprennent a prononcer les 
"mots composes de plusieurs sylJabes." (1 i 

(1) Coutumes religieuses des peuples, tom. VII. Dissert, Bur les peu
pIes de l'Amerique. 
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Tont cela pourra parattre ingenieux, nature I, vraisemblable; 
mais neanmoins tout cela offre I'inconvenient trlls-grave d'etre faux, 
en ce qui regarde les sauvages, voire mame les enfants sauvages, 
lesquels prononcent des Page de quatre ans, et sans difficulte 
aucune, des polysyllabes qu'auraient peine a egaler les plus longs 
mots de notre langue fran~aise. II est egalement faux que les 
racines americaines soient en petit nombre; FOur preuve, nous 
renvoyons au dictionnaire iroquois et au dictionnaire algonquin; 
qu'on confronte I'un et Pautre avec Ie lexique hebralque, et on 
verra de quel cote penchera la balance. Quant au pretendu mono
syl labisme des idiomes d' Ameriq ue, nous crayons devoir entrer dans 
quelques developpements. Cette erreur a ete malheureusement 
prapagee en Europe par les renseignements on ne peut plus 
inexacts de certains soi-disant savants des Etats, maintenant desu
nis d' Amerique. Quelques-uns dans des romans, d'autres dans 
des livres serieux, citent tantot ctes echantillons de litterature 
indienne, comme chan60ns, contes, recite de chasse ou de guerre, 
etc., tan tot des fragments de traduction de nos SalOts Livre~, ou 
bien encore de simples phrases uetachees, ou meme seulement des 
listes de mots. Or, ces auteurs, n'ayant pas meme la premiere 
teinture des langues dont ilB se melent de parler, et par cOllsequent, 
ignorant Ie plus sou vent ou commellce et ou finit Ie mot gu'ils ont 
a transcrire, ont adopte assez communement une methode bien 
commode et bien facile, celie de separer toutes les syllabes sans 
exception, laissant a de plus instruits qll'eux, Ie soin de rejoindre 
ensuite les syllabes qui n'auraient pas du eire separees. ~joutons 
pourtant que parmi eux, quelque8-uns ont pu agir de bonne foi, et 
cralre que chaque syliabe formait reellement un mot; car c'est 
ain~i ql1'ecrivent ceux d'entre les indiens qui n'ont pas re~u d'in
structlOn. Mais il est une autre erreur a laqGelie n'ont nullement 
donlle lieu le8 sauvages, mais bien encore les pretendu'i linguistes 
d' Amerique, et an~si certains touristes et voyageurs europeens. 
C'e~t I'erreur de ceux qui ont crn que les langues americaines 
etaient des langues d'aggiutlnation (1) D'abord ils ont ete frap
pes de ~urprjse a la vue de certains mots surtont, d'une longueur 
demHsuree. Dans de precedents documents, les mots etaient tous 
divilies en syllabes: croyant d'apres cela au monosyllabisme de la 
langue, ils ne voient dans ces grands et longs mots qu'on leur pre
sente maintenant, que de ~imples aggregations de monosyllabes, 
et sont loin de s'imaginer qlle plnsieurs sont absolument indiviEi
bles, et meme irreunctibles a I'oligosyllabisme ; qu'i1s ne sont nul-

(1) La maniere inexacte dont trop souvent on a ecrit les mots sau
vages, a occasionne, all moins dans une certaine n:;esure, cette denomi
nation de langues d'agglutination, invent6e tout expres,si je ne me trompe, 
pour distinguer les langues du nouveau continent. Les ministres pro
testants ont contribue, pour leur bonne part, a accrediter ce taux systeme, 
en ecrivant par exemple, dans leurs traductions de l'Evangile: Peterdush, 
Jewsdush, accolant r1diculement la particule dae au mot qu'elle accom
pagne, maia avec lequel il est tout aussi absurde de la confondre, qu'il 
Ie serait de dire en latin d'un seul mot: PetnJ6V61'O, Judl1lial,tem. 
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'lement Ie resuJtat d'une simple juxtaposition, et qu'en aucun sens 
-on ne peut dire qu'ils ont ete construits par voie d'agglutination. 

Temoin d'une telle diverO"ence d'opinions sur la maniere d'ecrire 
les langues d' Amerique, qu~lques sa~a.nts, Eichhoff a leur J~t~, ont 
trouve plus commode de les caractenser sous Ie nom d tdtomes 
'Vagues, mobile~, bizarres, incoher~nts. Ils ont eu grand tort de 
precipiter leur Jugement; mleux eut valu, pOllf l'hon~eur d,~ leur 
reputation, Ie suspendre prudemment, et se renfermer, Jusqu a plus 
ample information, dans un sllence modeste. 

Un ecrivain du jour regrette, avec raison, que les philologuee 
aient recule lachement devant les difficultes que presente la lin
guistique, au lieu d'essayer ales vaincre ; qu'il s'en soit trouve 
meme qui, ne reuRsissant pas dans leur recherches trop hatives et 
trop supedicielles, aient imlte Ie renard de LaFontaine, jetant Ie 
mepris et l'injure a l'objet qu'ils n'ont pu atteindre; ou bien, plus 
souvent encore, qu'ils aient bati des systemes plus ou moins inge
nieux qui ne servent qu'a decouvrir leur profonde igr.orance sur Ie 
Bujet meme de leurs travaux. "Rien pourtant, dit cet ecrivair., de 
"plus important pour l'histoire de l'homme que Petude des langues 
" du nouveau continent. Malheureusement, rien de plus incertain 
" que les donnees generales sur lesquelles cette etude a repose jus
"qu'i0i. Les causes de cette incertitude sont Ie nombre et la diffi
'! culte de ces langues .. , Ie mauvais vouloir des Indigenes, l'incurie 
"des observateurs, l'imperfection des methodes de transcription, 
"I'esprit de systeme." (1) Parmi les causes enoncees, il en est de 
yeritables, notamment l'esprit de systeme et l'incurie des observa
teurs. D'autres ne Ie sont pas, com me Ie nombre et la difficulte 
des langues. Elles etaient bien plus nombreuses il y a deux biecles, 
et la difficulte qu'elles offraient etait bien autrement considerable 
au temps des Biard, des HrHeuf et des Lejeune. (2) Ces iUustre! 
missionnaires et tant d'autres n'etaient pas dans des conditions 
aussi avantageuses que Ie !lont ceux qui veulent aujourd'llUi etudier 
Jes langues d' Amerique. Ce furent eux qui tracerent la route, et 
qui dirait tout ce qu'il leur en couta d'efforts et de sacrifices? Le 
mauvais vouloir des indigenes! oh ! oui, ils eurent souvent occasion 
de l'eprouver; mais aides du secours de Dieu, dont ils etaient les 
fideles ministres et dont ils cherchaient uniquement la gloire ils 
triompherent de cet obstacle aussi bien que de tous les au~reB. ' 

Quant aux methodes Ade trans?ription, nous ne voyons pas de 
quel avantage peuvent etre les slgnes nouveaux qU'introduisit il 
y a quelques an.nees, M. Hale pour le~ Jan.gues de I' Amerique 'du 
Nord; au contralTe, nous concevons tres-blen que son innovation 
n:ait pas. ,ete goulee, e~ que la Socie~e ethnographique americaine 
alt publIe Ie vocabuJalre de ce phllologue en y transcrivant en 
lett res latines des sons que ces caracteres deja conn us peuvent 

(1) Encycl. du XIXe siecle, t. 26, p. 51)0. 

(2) Voy.les Relations des Jesuites, missionnains dana III, Nouvelle
France. 
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tout aussi bien representer que Ie pouvaient faire d'autres carac
teres egalement arbitraires et de fraiche invention. Dira-t-on que 
les Polonais ont eu tort d'adopter pour leur langue I'alphabet 
latin? Cet alphabet ne leur suffit-il pas, et meme, dirons-nous, ne 
vaut-il pas mieux que l'alphabet si bizarrement beterogene que se 
sont fabrique les Russes? A quoi bon encore voulOlr faire usage 
des lettres hebralques, com me en a eu l'idee, dans ces derniers 
temps, un nouveau venu d'Italie? Singulier moyen pour simplifier 
la lecture et l'ecriture, faciliter Ja prononciation et diminuer Jes 
difficultes! Un autre a invente, Ii la Baie d'Hudsou, un systeme 
d'ecriture qui est capable, Ii lui seul, de faire des Iivres Cris ou 
Mackegous autant de livres a. jamais scelles pour les philo!ogues, 
et ces laugues de l'extreme Nord pour rant perir avant que lea lin
guistes d'Europe en sachent Ie premier mot. 

Pourquoi donc ne pas s'e servir de nos caracteres? lIs suffisent 
abondamment a bien representer tous les sons americains, si Lien 
qu'il n'est meme pas besoin du secours d'un maitre, ce qui, certes, 
n'a pas lieu pour nos Jangues d'Europe ; temoins, entre autres, Ie ck 
des Allemands, la jota et la zeta des E~pagnols, Ie th des Anglais, 
et, a. l'egard des etrangers, notre u et notre j fran<,;ais, 11 serait 
facile, par des experiences, de demontrer que ce que nous venons 
d'avancer n'est point un paradoxe. Mais, Rans avoir besoin de 
recourir a. ce moyen, on aura garde de nous accuser d'exagtll'ation 
at de charlatanisme, quand on aura jete les yeux sur les regles si 
simples de la prononciation des deux langues dont nous parlons. 

II faut 18, ni plus ni mains, de nos caracteres pour peindre taus 
les sons algonquins ; 12 suffisent pour representer ceux de Ja langue 
iroquoise. 

Iere R. gen. Dans l'une et Pautre langue, toutes les Jettres se 
font sentir dans la prononciation, c'est-a.-dire qu'll n'y a jamais de 
lettres quiescentes, chose si frequente dans d'autres langues. 

2de R. gen. Les lettres conservent la meme valeur dans tous 
lea cas; leur prononciation n'est pas fiotlante et indecise comme 
iI arrive si souvent en anglais, par exemple, et en fran<,;ais, 

Voici I'alphabet algonquin: abc de g 1£ i j k m n 0 pst w z. 
On prononce comme en fran<,;ais, sauf les exceptions suivantes : 

C se prononce a. l'italienne, c'est-a.-dire comme ch fran<,;ais ou sk 
anglai&. N, a. la fin d'un mot, n'~st pas nasal .com.me en franr;~is ; 
mais se prononce com me en latm; au contraIre, II est nasal a la 
fin d'une syllabe qui ne termine pas Ie mot. 

u, s, t, d'apres Ja 2de regIe generale, gardent toujours Jeur son 
propre, comme en grec et en hebreu, et jamais ne s'adoucissent 
comme en fran<,;ais. . 

La langue algonquine n'a pas les sons de f, l, T, v. Vo~Ja., avec 
l'u franr;ais, tout ce qu'illui manque. Elle a toutes nos chumtantes, 
notamment, ce redoutable j franr;ais, l'ecueil de nos voisins soit 
d'outre-Manche, soit d'outre-Rhin, d'au dela. des Alpes comme 
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d'au deIa des Pyrenees. Le w a Ia meme valeur qu'en anglais ; 
comme dans cette langue, il est tan tot voyeJle, et tant,ot cons0':lne. 
On ne fait aucun usage du q et de i'x, lettres completement lllU

tiles et que J'academie espagnole a eu, ce n.ous semble, gra~de
ment raison de retrancher de J'alphabet castIlian. Pour la meme 
raison, nous avons supprime Pi grec. 

Les 12 lettres de l'aJphabet iroquois sont : a e f h i k nor s t w. 
En Iroquois aussi bien qu'en Algonquin, e a toujours Ie son de 

I'e ferme. L'n, a. la fin sOlI d'un mot soit d'une syllabe est tou
Jours nasal; pour l'empecber de I'etre, on Ie double. 

Avec ces seules explications, M. Renan sera en etat de lire et 
de prononcer l'iroquois et I'algonquin de maniere a. etre parfaite
men I compris des Sauvages. Seulemelil nous aurons soin de mar
quer les longues et les breves, comme 011 J'a fait dans J'Epitome 
de Lhomond en faveur des enfailts qui commencent a. etudier Ie 
latin. Dans Ie meme but, nous indiquerons Ja separation des syl
labes, ainsi qu'on Ie voit pratique communement dans les abece
daires. 

Pour premier exercice de Jecture a. offrir a. M. Renan, nous ne 
pouvons choisir rien de miellx, a. taus les points de vue, que I'admi
rable priere enseignee a. tous Jes hommes par CELUI qui est venu 
les sauver IOUS. M. Renan connait tre,,-certainement celte pflere; 
peut-etre meme J'a-t-il mentionnee, helas! pour la profaner, dans 
son roman sacrilege. Quoiqu'il en soit, la voici sous deux formes 
qui lui sont egalement illCOIJIlUes. Qu'il veuille bien faire atten
tion a. la quantite; les syJlabes non marquees sont communes, 
c'est-a.-dHe ni IODgues ni breve"; les diphtollgues sont indiquees 
par ce trait: -

ORAISON DOMINICALE 

EN ALGONQUIN: 

Se-ni-dja-ni-si-mi~ng Sa-kSing 

e-pi-an, ke-ko..na ki-tci-tSa-Si-dji

ka-tek kit i-ji-ni-ka-zo-Sin, ke-ko

na pitc-i-ja-ma-gak ki ti-be-nin

ge-Sin, ke-ko..na "i-ji-pa-pa-mi-ta

gon a-king en-gi Sa-k8ing. Ni 

pa-kSe-j"i-ga-ni-mi-nan ne-nin-go

ki-jik e-ji ma-ne-si-iing mi-ji-ci

nam non-gom on-ga-jI-gak. Ga-

EN IROQUOIS: 

Ta-kSa-i'en-ha ne ka-ron-hi"'i

ke te-si-te-ron, a-l~sa-sen-na-ien, 

a-Ie-sa-Sen-ni-l6-sta-ke, a-le-Sa

Sen-na-ra-k8a-ke non-Sen-tsi-a:.ke 

tSI-ni-i"5t ne karron-hU1-ke tie-sa

Sen-na-ra-kSa. Ta-kSa-nont ne 

ken-Sen-te ill-klOnn-he-kon n~ 

te-Serr-ni-se-ra-ke; sarsa-ni-konr_ 
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i;; 1-ji Sa-nI-s1-ta-ma-Si-ci-nam 1- hen m'On-kSa-ri-Sa-ne-ren, tsI-nl

ni-kik nec-kI-hi-nang e-ji Sa-m- ~t n'i-i tswn-kSa-ni-konr-hens 

sI-ta-ma-San-gitc a-Si-i~ ka nic- o-the-non ~n-kI-ni-kon-ra-ksa-
ki-hia-min-dJ·in. Ga-i;ka-Sin pa- t ,- kS .~ ~ kS-on n on- e; w-sa a-lon- a-
ki-te-ni-mi-ci-kan-gen So. pa-ci- sen-ni ne ka-ri-Sa-ne-ren, a-kSe-

Si-nI-go-ian-gin; a-tcitc i-ni-na- kon e-ren sa-Sit n'~-tak-sens. 
ma-Si-ci-nam ma-ii'-na-tak. 

Par ces deux specimens, on verra les differentes combinai~on8 
que Ie;. lettreR forment entre elles, et dans qllelle proportion chacune 
d'elles est employee. Nous recnmmandoll8 Ie tak8menha a I'at
tent ion toute speciale de M. Renan qui, dans son trisle livre de 
l'origine du langage, a cru devoir choisir la langue iroqllolse 
comme Ie type, comme Ie nee plus ultra des idlOmes barbares. 
II ne pourra s'empecher de remarquer dans ce morceau, bien que 
comFose seulement de onze lettres, un heureux melange de sons 
doux et d'articulations forteR; et, quoi'-!u'il SOlt depourvlA de plu
sieurs de nos articulations fran~aises, nous esperons qu'il lui epar
gnera Ie Teproche d'etre monotone. Mais pas sons vite a un point 
plus important. 

M. Renan sera probablement surpris d'apprendre que cette lan
gue iroquoise qu'il s'etait figuree etre si barbare, ne laisse pas que 
d'avoir certaines analogies tres-curieuses avec les langues savantes. 
Ainsi ces racines quadriliteres et quinquiliteres tant heDraiques 
ql.l)indo-germaniques dont M. Renan fait un si pompeux etalage 
daus son livre de philologie comparee, ont leurs emules dans la 
Jltngue iroquoise; et certes les mots raonraon, kitkit, 8iion8ilOn, 
taraktarak, sarasara, teriteri, k8isk8is, herhar, tsiskoko, k8ltok8ito, 
lekanienk8irok8iro, et autres, peuvent tres-blen entrer en parallele 
avec. gargar, tsiftsej, tsiltsel, GARGARISER, GARGARIZEIN, 
pipivit, PIPIZEIN, tintinnavit, klingeln et les alltres mots cites 
dans la liste de M. Renan. Concluons done qu'en matiere d'ollo
matopee, les langues americaines (1) ne Ie cedent a aucune, et 
que, parmi elles, l'iroquois se distingue par des tendance~ a revetir 
Ja forme quadrilitere. Mais il est d'autres analogies qui frappe
ront davantage M. Renan, et J'obhgeront, sinon a reformer ses 
opinions, du moins a Jes exprimer en des termes plus moderes et 
d'un ton moins affirmatif. 

Telle sera l'analogie qui existe entre Ies prefixes algonquins et 
les affixes hebraiques. Que M. Renan veuille bien Ies com parer 
les uns aux autres : 

(1) L' Algonquin en particulier offre d'aBsez nomb~eux exemples de 
mots formes par imitation de la nature, tels que ceUX-Cl: kokoc, kokoko, 
kackackipinesi, kakaki, makaki, anhanh8e, etc •••••• 



-18 -

SabaktaNI, tu m'as abandonne, NI, me, n:oi, } ~ 
IadekA, ta main, RA, de tOI, ~ 
RaghelO, son pied, 0, de lui, _ ~ 

Nlnaganik, il m'abandonne, NI, me, m.a i, } ~ 
Kinindj, ta main, RA, de tOI, ';j 

Osit, son pied, 0, de lui ou d'elle. i>. 

OU trouvera-t-on ailleurs une analogie plus remarquable? Est·-ce 
dans Ie sanscrit qU'aliegue si souvent ~. Repan? __ 

Mais voyons si, a son tour, ~a l_a_ngue noquoIs_e, n'offflralt pas, elle 
aussi, quelques rapports de sImIlItude, en matrere de pronoms. 

M. Renan fait observer queIque part que certains pronoms-isoUs 
hebralques reclament J'appui d'une syllabe ~reformante a laqu~lle, 
pour cette raison, on donne Ie nom de sout1en. Or c'est aUSSI ~~ 
qui a lieu a I'egard de certains pronoms-isoles iroqUOIs, comme n, 
moi, ise, toi, I'i initial sert ici de soutien, de meme que la prefor
mante AN dans les pronoms hebralques ani, anta. Otons pour un 
moment ces soutiens, et il nous reste des deux cotes i, pour pro
nom de Ja lere personne, forme commune a presque toutes les 
langues d'Europe; et, quant au pronom de la 2de p., nous aurons 
du cote semitigue: ta, et du cote iroquois: se, forme identique au 
grec SU, et dont il reste cI'evidents vestiges dans Ie latin, Ie fran
~ais, l'espagnol: 

v. g. tu mangeS, tu parkS, ~ 
comediS, ~ 10queriS, 

comeS hablaS. 

Mais il ya plus encore: a I'etat prefixe, la forme clu pronom oe 
la lere p. est ik ou simplement 'k. Ne peut-on pas voir dans cette 
forme ik Ie pronom grec et latin Ego? Qu'en pense M. Renan ? 

Si ces exemples ne suffisent pas, nous ne sommes pas encore il 

bout de nos ressources. Nous pouvons mettre a contributIon les 
noms de nombre, et fournir en cette matiere de nouvelles riehesses 
au tresor de philologle comparee que M. Renan a eu Ie bonheur de 
decouvrir et qu'il desire sans doute grossir et voir se developper 
davant age, II aura done Ie bonheur aUjourcl'hui d'ajouter a sa liste 
de noms de nombre, a cote de I'hebreu ehad et clu sanseril eka, 
Ie huron (1) skat et ['iroquois enskat; et immediatement au-des-

(1) Le huron et Piroquois ne sont que des dialectes de la m~me lan
gue, ou si Pon veut en faire deux langues distinetes, nous dirons que Ie 
rapport qui existe entre elles est a peu pres Ie m~me que Ie rapport exis
tant entre Ie portugais et l'espagnol. Le huron est a. present reduit 8. 
l'etat ,de langue morte, nous dirions presque de langue eteinte. Cela. 
est tres-regrettable au point de vue de la linguistique americaine, qui 
trouverait dans l'intelligenee de certaines raeines huronnes la clef pour 
~Ieeou,:rir peut-etre l'etymologie veritable d'un petit nombre de mots 
iroquOIs dont la premiere signification est restee jusqu'a. ce jour dans 
une aorte d'obscurite. 
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sous, en face du nombre deux, Ie huron tidi et I'iroquois tekeni a 
cote du chaldalque tnayim. 

Allons, .ch~r .M. Renan, ne dites donc plus qu'un abhne separe 
les races tnfeneures du nou'veau-nwnde de celles de l'ancien con
tinent; car on ne vous cl'OIrait pas. Tenez, ecoutez bien ceci: Si 
Son Excellence Ie Ministre de I'Instruction Publique leve enfin la 
~uspense qui vous a fait descendre ~i soudam de votre chaire de 
phllologie compare,e, et qu'il vous soit permis d'y remonter, de 
grace, au lieu de faire, comme la premiere fois, votre profession, 
non pas de foi, mais d'incredulite, enseignez, faute de mieux, a 
vos el.eves, c.e qu'on vient de vous apprendre ici. Ajoutez-y encore 
ce qUI va SlUvre. 

C'est un exemple qu'on peut considerer comme un argument en 
faveur-de l'homogeneite primordiale du langage, et de plus, qui 
demontre que les langues sauvages n'ont pas un caractere exclusi
vement sensitif, dans Ie Eens que M. Renan attache a ce mot; 
mais qu'elles sont, pour Ie moins, aussi psychologiques qlle les 
langues indo-germaniques. Voyez et jugez vous-meme, M. Renan: 
La racine algonquine ENIM sert a exprimer toutes les operations 
intellectuelles, toutes les dispositions de l'ame, tous les mouvements 
du CClmr, tous les actes soit de l'esprit soit de la volonte. Ainsi on 
dira: ni min8enindam, je suis content, ni gackenindam, ie Buis 
triste, ni min8eni1lLa, je suis satisfait de qlq., ni cingenima, j'en 
suis mecontent; ni sakenima, ie lui suis cordialement attache, 
nindapltenima, ie l'estime, ni nickenima, ie trouble son esprit, Je 
Ie fache, ni pagosenima,.ie Ie supplie dans mon crnur, ie Ie prie 
interieurement, ni kitcit8a8enima, ie Ie venere, ie Ie pense digne 
d'honneur, ni l;ciktnima, ie Ie connais, ni k8aiak8emma,.ie Ie con
nais pariaitement, ni piziskem:ma, ie puis me Ie rappeler, ni 
?nika8enima, ie me ~ouviens de lui, ni mitonenima, ie pense a lui 
ni nib8aka8enima, je Ie crois sage, ni tak8enima, ie Ie comprends, 
je Ie con¥ols, je Ie saisis par la pensee, nind otiteienima, i'arrive 
a lui par la pensee, mon esprit atteint jusqu'a lui, ni tanem'nw, je 
crois qu'il est present, ni paneni~na, il echappe a rna pen see, mon 
esprit ne peut aller jusqu'a lui, ni 8anenima, je I'oublie, j'en perrls 
Ie souvenir, ni tangenima, (2) je Ie touche en esprit, il me semble 
que je Ie touche, etc. 

(2) Est-ce un simple effet du hasard que la racine TANG soit commune 
au latin et a l'algonquin 7 Mais voyez un peu queUe admirable variete 
de formes suivant I'instrument ou I'organe qui agit:, Ni tangENIMA, je 
Ie touche de la PENSEE, ni tangINa, je Ie touche de la MAIN, ni tangICKA8A, 
je Ie touche du PIED, ni tangAMa, je Ie touche des LEVRES, ni tangABAMa, 
je Ie touche des YEUX, etc., etc. En latin, ce sera invariabl€ment tango, 
et si on veut preciser, it faudra ajouter au verbe Ie nom meme de 1'objet 
ou du membra mis en usage. En algonquin, il suffit d'une ou deux con
sonn(lS intercalees entre la racine verbale et la terminaison temporaire 
pour exprimer clairement et sans equivoque Ie jeu de 1'esprit, de l'Olil, 
de 1'oule de l'odorat des dents, du pied, de la main, du couteau, de la 
hacbe d~ Ia corde 'etc .... Ob I oui, n'en deplaise a M. Renan, nous 
diron~ et dirons har'diment que Dieu seul a pu faire les langues Sliuvages. 
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N'est-ce pas quelque chose de vraiment digne de remarq?e que 
Ie role important de cette racine ENIM, cent. [OIS plus ieconde 
sans contredit que ses congeneres anima et ant1nus? 

L'on a rapproche Ie latin animus du grec anemos. Nous pou
vons avec aut ant et meme pluR de raison, rapprocher de ce der
nier, notre racine enim. En effet elle se retrouve sous la forme 
anim, avec J'al}ception grecque, dans Jes verbes ~~noperso~nels 
ani mat, il ya du vent, pitanimat, Ie vent souffle par ICI, ondammat, 
Ie vent vient de Ja, etc .... 

Eh bien! qua.dit M. Renan de tout cela ? ... Nous faision~-nous 
illusion en croyant devoir lUi suggerer I'idee d'e~ tlrer partl dans 
Ja prochaine editio!J de son fameux ouvrage, sorh des presses de 
l'imprimerie imperiale? ... 

Mais voici encore une particularite qui se presente en ce mo
ment a notre 80uvenir, et qui ne peut manquer de fixer l'attention 
d'un orientaliste. 

En hebreu, c'est la 3e p. masc. sing. du ler temps de I'indica
tif, qui ~ert a former toutes les autrtls personnes et lous les aut res 
temps du verbe. 

En algonquin, c'est la 3. p. du 5ing. commun (I) genre, du pre
eent de I'indic. qui sert a former taus les autres temps et personnes 
du verbe. 

Ainsi en hebreu, on dit: Qathal, iJ a tue, qathalta, tu as tue, 
qathalti, j'ai tue. De meme en algonquin on dna: NiciSe, il tue, 
ki mciSe, tu tues, ni niciSe, je tue. 

Dans I'une et I'autre langue, Ja 3e p. ne prend pour elle aucune 
caracteristique, tandis que les deux autres se font accompagner ou 
pniceder des signes qui les distll1guent, ... td, tl; ki, ni. 

Celte 3e p. se trouve donc etre la racine du verbe. Aussi est-ce 
hi Ja raison pour Jaquelle Ie dictionnaire algonquin donne tout 
d'abord celIe personne, a I'instar du dictionnaire hebra"ique. 

Nous avons dit que la syntaxe de nos deux langues sauvages 
Hait assez compliquee. Elle Pest trop pour que no us puissions, 
dan5 un travail dll genre de ceJlli-ci, entrer dans des details qui 
pourtant seraient necessaires, afin d'en donner une idee juste. 
Pour Je meme mOlif, nOlls ne donnerons pas la nomenclature des 
conj(ll1ctions ~oit iroquoiseR soit algonqumes; nous nous contenle_ 
rons de dire qu'elJes se divlsent en copulatives, disjollctlves, sup-

11) Lala?gu~ algonquine est du nombre de celles qui n'admettent 
pas la .dl.stlDctlOn des genres, laquelle " distinction, a dit un savant 
acadell:l1Clen,. (1:~uclos, Rem. sur la gramm. gen.) est une cbo,e purement 
arbnr.alre, qlll nest nullem.ent fondee en raison, qui ne parait pas avoir 
Ie rnolDdre avantage, €t qUl a beaucoup d'inconvenients." 

Ainsi que dans Ie baEqne, les noms se divisen t en deux classes lere 
.t 2de cl., suivant que les £ltres qu'ils desigllent sout animes au inan'imes, 
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rositives, ~0.ncessives, causatives, temporelles, ad vel'satives, opta
tives, expletives. 

Nous avons affirme que ces deux lanO"ues etaient tflls-claires 
tres-precises, exprimant avec facilite no~-seulement les relation~ 
exterieures d;s idees,. mais encore leurs relations metaphysiques. 
Et en eifel, I algonqum, pour sa part, n'a pas moins de hun modes 
dont voiSi les y?ms:, indicatif, sondit.ionnel, imper~tif, subjonctif; 
simultane, partlclpe, eventuel, gerondlf. A J'exceptlOn du demier, 
chacun de ces modes a plusleurs temps. En les reunissant ils 
d?nn.ent, un total d.e 29. Les. verbe~ iroguoi~ c~mptent 21 te:Ups 
dlstnbu~s ?ans troIS modes, 1'1l1dlCatlf. l'l~neratlf et Ie subjonctif. 
En voila bleD assez sans doute pour expnmer les relations meta
physiques des idees, comme parle M. Renan. Quant au:;;: relation.~ 
e.7:terieures, qu~ sont les sept formes hebra'fques au pres des qllatre 
grandes classifications des verbes algonqllllls et de leurs quinze 
accIdents? Que sont ces sept formes en presence des conjuO"aisons 
iroquoises qui om'ent tant de richesse et de variete qu'on one sait 
vraiment auquel des deux idiomes americains on doit donner la 
palme? 

Les noms n'oifrent guel'e moins de merveilles; ils se conjuO"uent 
plutot qu'ils se declinent. On dira en iroquois: Kasitake, aO 

mes 
pieds, sasitake, a tes pieds, rasitake, a ses pieds (a lui), et en 
algonquin: nisit, (1) mon pied, kisit, ton pied, osit, son pied, comme 
on dit: Katkahtos, ni Sab, je vois; satkahtos, ki Sab, tu vois; 
ratkahtos, Sabi, il voit. Les prefixes des noms sont, a peu de chose 
pres, Ies memes que ceux des verbes. II y a en iroquois, tant dan8 
les conjugaisons llominales que dans celles des verbes, 15 per,on
nes, dont 4 au sing., 5 au duel, 5 au plurieI, et 1 a l'indetermine. 
Les Algonquins n'ont que 7 personnes, mais neanmoius leur~ 
noms possedf'nt un nombre prodigieux .Ie flexions, a canse des 
accidents auxquels ils sont ,ujets, et dont voici la liste: Ie diminu
tif, Ie deterioratif, l'ultra-deterioratif, l'investigatif, Ie dubitatif, Ie 
preteritif prochain, Ie preteritif eloigne, Ie locatif, I'obviatif, Ie 
surobviatij~ Ie possessif, Ie sociatif et Ie modificatif. 

II 8'agirait maintenant de faire admirer a M. Renan la souplesse 
merveilieuse tant de l' Algonquin que de l'IroquoiR, leurs particules 
detic<ltes, leurs mots composes,. mais un travail sur cette matlilre, 
pour etre exact, demanderait des developpements que ne compor
tent pas les etroites limites dans lesqllelles nOlls VOUlOllS nOllS ren
fermer: car nous n'avollR pas Ie loisir de composer un volume. 
Nous nOllS contenterollS donc de faire observer qu'en iroquo-algon
quin, presque tous les mots sont verbes ou peuvent Ie devenir, et 

(1) La racine SIT est peut-etre la seule qui soit commune Ii nos deux 
Ian giles americaines,lesquelles, ea~me jadis les d.eux j~lmeal1x de Rebecca, 
semblent ne se tenir que par Ie pled. Chose SlDgulJere I ces deux lan_ 
gues ont entre elles mains d'affinite qu'avec les langues d'Europe et 
d' Asie. Sur les cartes de geograpbie de I'anmen contlDent on trouve c;a 
et 111. des mots sauvages, et en particulier des mots iroquois. 
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que c'eRt la une des principales sources de la souplesse merveil
Ie use de ces langues ; elIes possedent des particules delicates en 
grand nombre, et d'une delicatesse telle que, Ie plus souvent, il 
e~t impossible de les renare dans aucune langue indo-germanique. 
Quelques-unes donnent de l'el1ergie au discours, d'autres lui don
nent de la clarte, ?Iusieurs ne sont employees que pour l'ornement. 
Les interjections sont, les unes propres aux hommes, (1) les autres 
aux femmes et entin d'autres sont communes aux deux sexes. 

Entin nous ferolls remarquer, et ce sera notre derniere remarque, 
que les mots peuvent se composer, pour ainsi dire, a I'infinij 
qne deux ou trois mots, purs ou accidentes, peuvent se reunir 
en un seul, tan tot au moyen de voyelles unitives ou de conSOllnes 
transitives, tantot san5 ancun ciment ni trait-d'union ; que celte 
composition des mots n'est pas toujours une simple juxta-position, 
comme cela a lieu d'ordinaire dans les langues generalement con
nues, mais qu'elle se fait assez sou vent par maniere d'intro-sus
ception. Deux exemples vont expliquer la chose. Celte phrase: 
j'ai de l'ARGENT, peut se rendre litteralement en iroquois par celle
ci: 8akien 08istaj mals il sera plus elegant de joindre les deux 
mots ensemble de cetle maniere: 8ak8IsTAien. Le verbe 8akien 
joue ici Ie role d'une bourse qui s'ouvre pour recevoir et garder 
l'argent qu 'on lui contie. On dira en algonquin ni sakiTA8AKEna 
mahingan,je tiens Ie loup PAR LES OREILLESj Ie v. ni sakina a 
Fair de s'ouvrir ici comme un etan ou comme un piege pour saisir 
et retenir sa proie. 

De cette prodigieuse aptitude a la composition resultent quelque
fnis des mots donI l'excessive etendue etonne et, pour ainsi dire, 
va jusqu'a mystifier ceux qui ne connaissent point Ie mecaniRme 
et Ie genie des langues d' Amerique. Ainsi, par exemple, d'un 
seul mot algonquin: 

Aiamie-oza8iconia-8asakor,enindamaganabikonsitokenak, 

on pouff.a trad~ire t?ute celte phrase: Ce sont sans doute de petits 
chandelIers d or d'egiIse. Celte autre phrase: " on vient d'arri
vel' encore ici expTEls pour lui acheter de nouveau avec cela toute 
sorte d'habillements" se traduira tflls-intelligiblement et sans 
forcer la langue, par ce seul mot iroquois: 

Tethon8atiata8itserahninonseronniontonhaties. (2) 

(1) De meme, dans Ie langage de I'aneienne Rome, les hommes ju
raient par Hereule, JJlehercle, les femmes par Castor, 1I1ecastor, et les uns 
et les autres par Pollux, Pol ou Edepol. 

(2) On pourrait encore allonger ces deux mots de plusieurs syllabes, 
par exemple 

AI ialmi I e-Imi I ki l8a lmen Isingl daljcl-ol zal8il co Ini la-8a lsa l kol nel ninl 
Ce sont . sans doute les petits chandeliers 

dalmalgalnnlbilkonlsiltolkelnak. (32 syl.) 
d'or de la chapelle. 
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Que M. Renan vienne lui-meme en mission scientifique au mi
lieu des jaiseurs de cabanes (1) et des mangeurs d'arbres. (2) 11 
Y trouvera une ample matiere a ses recherches linguistlques. Qui 
sait? peut-etre meme qu'en etudiant les langues de ees peuples, il 
retrouvera Ie preeier:x tresor de la foi qu'iI a malheureusement 
perdu dans I'orgueilleuse etude du persan et du sanserit. Peut-etre 
que, tandis que les langues ariennes l'ont transporte tout d'abord 
en plpin idealisme, c'est-a-dire l'ont rendu de plus en plus idolatre 
de lui-rneme et de ses propres lumieres, les langues americaines 
l'obligeront a s'humilier et a rendre gloire aDieu, et, paree moyen, 
Ie tranRporteront dans Ie domaine de la verite en lui faisant envi
sager la parole, non pas comme une creation humaine, mais comme 
one creation divine, au sens qU'attaehent a ce mot les de Bonald 
et les de Maistre. Fiat! fiat! 

Tal onltal sa Iko I nal tialta l 8i I tse l ralhni Inon I se l ron Inion Iton Ihaltie l se 
ke. (21 syllabes.) 

11 faudrait qu'ils vinsent encore ici leur acheter de nouveau avec eel a 
toute sorte d'habillements. 

(1) Rotinonsionni,les faiseurs de cabanes, nom donne aux IroquoiJl 
par les Hurons. 

(2) Ratirontaks, les mangeurs d'arbres, nom que les Iroquois donnent 
aux Algonquins. 
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