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Messieurs, 
Quoi qu'en ait dit un célebre pbilosophe alle

mand contemporain, il reste encore des énigmes 
dans ce monde, beaucoup d'énigmes. J'entends de 
ces faits premiers, irréductibles a d'autres, et de
vant lesquels la logique des systemes les plus 
séverement conduits demeure déconcertée. La 
vertu est une de ces énigmes, la plus étonnante 
sans doute. Quand notre observation de la natuie 
aboutit a nous montrer, comme loi souveraine ds 
etres, la lutte pour la vie, le conftit des individus 
entre eux et des especes, leur effort acharné ven 

(1) Ce rapport sur les prix de Vertu, prononcé dans las&• 
publique tenue par l'Académie fra~~ais~, le 29 novembre 1gof; 
enferme toute une partie de doctrine, indépendante de la clfl 
constance. C'e:;t de nouvcau un essai sous forme de discours. 
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la duréc a travers l'écrasement des faibles par les 
&iergiques, voici apparaitre le renoncement total 
de la personne, le sacrifice volontaire des égoismes 
les plus légitimes, l'immolation poussée jusqu'a la 
mort quelquefois, et pour des motif s que ne jus
tifie aucun intérét C'est la filie ou le fils qui 
s'épuise de travail ou de privations pour prolonger 
l'inutile existence de parents infirmes, dénués de 
raison. Pauvres loques humaines, mais ce sont 
leurs parents. C'est le soldat qui se fait tuer, 
plut6t que de se rendre, dans un poste isolé ou il 
sait que sa mort sera aussi inconnue qu'inefficace, 
- mais c'est la consigne. C'est le médecin qui 
court soigner une maladie contagieuse et incurable, 
le capitaine qui, daos le naufrage, reste a son 
bord le dernier et qui donne des ordres. Tout 
est perdu et il s'en rend compte. Devant des 
pb~omenes de cet ordre, il n'est pas de théo
rie qui tienne. Le biologistc le plus sincerement 
persuadé qu'un simple jeu de cellules nerveuses 
explique nos volontés, n'oserait pas, vis-a-vis de 
lui-meme, réduire a une formule physico-chimique 
des actions d'une beauté si haute. Le psycho
logue le plus incliné au déterminisme universel 
b&ite a penser qu'un homme qui va se dévouer 
ainsi n'est qu'un théoreme qui marche. Ne ful
et pas un peu, de nos jours, !'aventure intellec
tuelle de M. Taine? Nul n'avait plus nettement, 
plus constamment prof essé la doctrine que tout 
dans l'ame est nécessité. 1 Que les faits soient 
pbysiques ou moraux, , avait-il écrit dans son 1

•-
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troductio11 t¼ la liltbature anglaiu, • il n'importe. 
Ils ont toujours des causes. I1 y en a pour l'ambi
tion, pour le courage, pour la crainte, cornme pour 
la digestion, pour le mouvement musculaire ... , Et 
ailleurs, apres avo ir comparé notre imperf ection 
innée a l'irrégularité fonciere des facettes dans un 
cristal : , Qui est-ce qui s'indignera, concluait-il, 
contre une géométrie vivante? , Ec;t-ce bien le 
m~me homme qui a trouvé des accents si émus 
pour saluer le stoicisme du savant pauvre dans un 
Frantz Wocpke, l'héroisme politique du bon ci. 
toyen dans un Mallet du Pan, l'inlassable dévoue
ment aux pauvres et aux malades chez les congtt
ganistes catholiques, • ces corvéables volontaires , 1 

comme il les appelle? C'est qu'il a rencontré, lui 
aussi, cette énigme de la vertu, et son grand C(!1Jl' 

s'en est ému, malgré son esprit, de meme qu'en 
dépit de son déterminisme, ce creur a frémi, devant 
les crimes de la Terreur, d'une indignation dont 
l'écho a profondément retenti en nous tous. Le 
bien et le mal ont imposé leur évidence a ce phi
losophe sincere, comme jadis a cet Emmanuel 
Kant dont le nihilisme radical s'est transformé et 

un dogmatisme absolu, rien qu'a constater le mys
tere de cette réalité indiscutable : la conscicnce te 

soumettant a la loi, c'est-a-dir~ la vertu. 
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I 

Ce sont la des émotions tres voisines du culte, 
comme un réveil de la vie religieuse qui s'ébauche 
dans des intelligences parfaitement étrangeres a 
toute foi confessionnelle. 11 n'est pas bcsoin 
d'a\·oir le génie d'un Taine ou d'un Kant pour les 
éprouver en présence de ce miracle moral qu'a 
toujours été, que sera toujours la vertu, m~me et 
surtout aux regards des incroyants. Le caractere 
solennel a la fois et si intime de ce sentiment 
explique la gene dont les orateurs qui m'ont pré
cédé a cette place ont tous été saisis et qu'ils ont 
avouée, comme je l'avoue, messieurs, quand ils ont 
été appelés au difficile honneur de louer en votre 
nom les belles actions que vous avez disccrnées et 
couronnées. Le mot de vertu rayonne d'un tel 
prestige, il est marqué d'un caractcre si vénérablc 

• 1 

Sl sacré, que cettc seule formule : • un prix de 
vertu •• est bien pres de nous paraitre blasphé
matoire. Ou sont les juges pour de semblables 
récompenscs et quelles sont ces récornpcnses? Et 
cepcndant, mcssieurs, depuis tantat quatre-vingt
deux ans que M. de Montyon institua le premier 
par l'article 14 de son testament, un prix • en fa~ 
veur d'un Fran~ais pauvre qui aurait fait une 
action vert~euse, 1 l'Académie a vu pres de qua-
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rante bienfaiteurs imiter l'exemple de l'anc:ilí 
conseiller d'Etat de Louis XVI, et l'abondanal 
des mémoires qui vous sont adressés pour vous a 
gnaler ces actions vertueuscs dépasse de bcaucoup 
vos ressources. C'est la preuve que ces fondati~ 
contestables a un certain point de vuc, n'en ~ 
respondent pas moins a des instincts profonds lt 
pcrmanents de la nature humaine. Je n'imagine pll 

qu'aucun des donateurs dont vous etcs les exb 
teurs testamentaires ait jamais prétendu VOII 

revetir d'une magistrature qui ne serait pll 
humaine. Mais s'il y a dans la vertu un élémeat 
mystique, voisin du surnaturel et su~rieur a _DCII 

hommages, il en est un autre que nous avons m1ea 
que le droit, le devoir de reconnaitre, parce qu'i 
releve de l'ordre civique. Une belle action a t°"' 
jours les autres pour objct Quand elle n'aura 
d'efficacité que celle de la suggestion par l'exemp1-
elle représenterait encore un service social. Réduia: 
a ce modeste domaine, l'institution des prix 
récompensent ces belles actions prend sa vérit 
et légitime valeur. Impuissants a juger du méri 
nous pouvons juger de l'utilité. Je voudrais essa 
de vous montrer que cette idée du servicc s · 
que nous croyons si modcme, semble bien avoir 
cclle de M. de Montyon, le premier en date de 
bienfaiteurs. Je tenterai ensuite de marquer, 
quelques documents empruntés a vos dossicrs 
cette année, en quoi consiste ce service, sur 
m'etre conformé a la plus antique tradition 
notre Compagnie en répétant a mon tour l'él 
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cfan des hommes qui, apres le grand cardinal, ont 
le plus étroitcmcnt associé lcur nom a celui de 
l'Académic fran~aise. 

fai dit e semble avoir été, 1 car ce testamcnt 
de M. de Montyon, dont je vous citais un codicille, 
ne conticnt pas de commentaire qui précise sa 
~ Ses dernieres volontés sont celles de qucl
qa'un qui n'a pas le gout des effusions publiques. 
11 y demande pardon a Dieu de n'avoir pas rempli 
exactement ses devoirs rcligieux, et a ses sem
blables de ne pas leur avoir fait tout le bien qu'il 
pouvait leur faire. Ce sont les deux seules phrases 
ou se traduise Ün sentiment personnel. Le reste n'est 
plus qu'indication de chiffres et désignation d'em
ploi des sommes ainsi déterminées, sans autres 
ditails. Ce philanthrope nous apparait, dans ce 
monument de sa charité, comme le moins déclama
toire et le moins émotif des hommes. Tel aussi 
nous l'entrevoyons a travers les événements de sa 
biographie. C'est la physionomie sage et ferme, 
plut6t sechc et professionnelle, d'un de ces inten
dants de l'ancien régime d'apres lesquels Napo
lai a calqué ses préfets. Avec le controleur 
~ml en haut, au-dessous d'eux le subdélégué, 
ils mcnaient toutes les affaires du pays. L'impot, la 
milice, les routes, la maréchaussée, la culture, les 
paroisses ressortissaient également a leur tutelle. 
M. de Montyon avait exercé ces fonctions dans les 
pihalités d' Auvergne, de Provence et de la Ro
chelle avec assez d'éclat pour qu'on lui offrit en 
1787 la place de garde des sccaux. 11 la refusa. 

"· 6 
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Pourquoi? Parce qu'il y voyait trop clair, tout 
simplement. Mme de Créqui, dans une de ses 
lettres, nous le décrit, non sans malice, 1 comme 
étant toujours a l'affut des petites nouvelles sur 
lesquelles il discute. , Le résultat de cette cons
tante curiosité de 11. de Montyon fut qu'en 1¡88 
il avait mis hors de France toute la partie de sa 
fortune qui n'était pas en biens-fonds, et, des 178g. 
sa personne. Etant donné l'usage que l'émigré Ílt 
de ses richesses, le patriote le plus sévere ne saurait 
lui reprocher de les avoir dérobées a la confis
cation. Mais qu'il ait prévu cette confiscation une 
année avant l'ouverture des états généraux, a une 
époque ou une espérance universelle soulevait la 
nation, c'est l'indice que la maitresse piece de son 
esprit n'était pas l'enthousiasme. C'était la saga
cité. Cette vue judicieuse et forte de l'avenir im
médiat a été rare de tout temps. Elle l'était plus 
encore a la yeille de la Révolution. Voltaire ava~ 
bien fait dire a son Cand1de : • Quittons au plus 
vite ce pays ou des sin ges agacent des tigres ... • 
mais qui s'avisait de prendre au sérieux cette 
prophétie sous forme bouff onne, qui nous fait 
frissonner a distance? Les plus réfl.échis, dans « 
beau monde frivole et heureux, pensaient comme 
Montesquieu, rappelant les proscriptions romaines 
et affirmant qu'elles ne se reproduiraient plus : 
1 Nous tirons cet a,·antage de la médiocrité de 
nos fortunes qu'elles sont plus sures. Nous ne vrr 
lons pas la peine qu'on nous ravisse nos biens. • 
M. de Montyon ne fut pas de cet avis. ce dont 9'1 
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compagnons d'exil n'eurent pas a se plaindre. I1 
devait donner une prcuvc non moins saisissante 
de sa prescience. Je la trouve dans un ouvrage au
quel il occupa ses premiers loisirs d'émigré. C'est 
un rapport adressé au roi Louis XVIII sur le livre 
de Calonne : le Tableau a, l'Europe. Montyon y 
souticnt cette these que la France a possédé de 
tout temps une constitution non écrite, consubstan
tielle a son histoire et que le malheur de la monar
chie vint de l'avoir méconnue. Si cette analyse ne 
m'éloignait pas trop de l'objet propre de ce dis
cours, j'aimerais, messieurs, a vous montrer dans 
l'auteur de ce rapport un clinicien politique tres 
voisin de Bonald, qui, a la meme époque et dans 
la meme iniprimerie, a Constance, faisait composer 
sa Théo,ie du pouvoir. Je ne veux que préciser le 
caract~re réalistc de la pensée du fondateur des 
prix de vertu en vous citant ces quelqucs lignc:; 
qui renf erment une prédiction vraiment extraordi
naire. Songe1. qu'elles datent de mars 1¡g6. C'est 
cxactement l'époque, ventose an IV, ou le Direc
toire nomme général en chef de l'armée d'Italie 
e un petit Corse sulfureux et terroriste ,, comme 
Mallet du Pan appelle Bonaparte en annon\ant, 
non sans dédain, cette nomination a l'empcreur 
d'Autriche. l\1ontyon, lui, cnvisage l'hypothese ou 
les. Fra~\ais _ne se décideraient pas a rappeler le 
Ro1, et 11 écnt : 1 Ils ne tarderaient pas a perdre, 
malgré eux, ce titre de républicains, parce que la 
France étant obligée d'avoir de grandes armées, 
ces armées étant souvent hors du territoire fran\ais 
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et les memcs hommes devant, suivant les principea 
actuels de la gucrre, étre longtemps sous les dra
peaux, ces hommes prendraient l'esprit militairequi 
se concilie mal avcc l'esprit civique, s'attacheraicnt 
aux généraux auxquels ils devraicnt des victoircs et 
ne tardcraient pas a reconnaitre leurs ordrcs de p~ 
férence a la Républiquc, et avant un long tcm¡,s_ 
un général républicain scrait transformé en Roi. • 

De tels coups d'ceil, et de cctte pénétratioa, 
classent un observateur. Visiblement cclui<i ap
partient au groupe des docteurs en phys1que poli
tique. Cette expression d'Auguste Comte a le mé
rite de bien définir cette sorte d'espnts, qui con
siderent la société avec un tninimum de partís pris 
abstraíts et comme un systeme de forces a équili
brcr. C'est bien aussi comme une force que M de 
Montyon, d'abord daos ses fond.itions d'avanl 
178g, puis dans ccllcs de son tcstament, a consi
déré la vertu. 11 suffit pour s'en convaincre de lile 
a la suite les uns des autres les divcrs articles oi 
sont consignées ses volontés. Par l'article 12, il 
legue une somme pour décerncr un prix annuel l 
celui qui rendra un art mécanique moins malsain. 
par l'article 13 une somme en faveur de celui q111 
aura trouvé un perf cctionnement de la science ~ 
dicale ou de l'art chirurgical. L'article I 5 vise 
l'ouvrage le plus utile aux mceurs. b'article 16 
s'occupe des pauvres qui sortiront des hospica 
L'article 14, encadré ainsi, prend sa véritable si
gnification. 11 y a toujours, enveloppée dans c:I 

terme de vertu, une idée d'énergic et d'une éncrP 
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efficace Le langage l'indiquc. Nous disons la vertu 
d'une plante, la vertu d'un syllogismc. Sociale-
ment, qu'est la vertu? Une production d'é . 

b
. f . nerg1e 
1en a1sante. Par dela les préceptes de la m 1 

1
, bsc . ora e, 
o rvat~ur qui se met au point de vue de l'in-

téré~ pubhc, peut reconnaitre daos tout effort vcrs 
le bien une_ acquisition pour la communauté, dans 
toute défa11lance de la volonté une déperdition. 
La place que ~L de Montyon a donnée aux actions 
,~ueu~s fa1~es pa_r les Fran~ais pauvres, entre 
d mgémeuscs mvenbons de machines et la décou
vcrte d:un remede nouveau, démontre que cette 
~ncept1on purement empirique était la sienne. 
L étude de la France du dix-huitie.me siecle reo-a . 
dée d ' 1' . ' b r e pres, Y ava1t conduit S'il a redouté méme 
a,·ant les premiers exces, le décbainement des fu. 
~u~ d':n has, c'est qu'il avait constaté que cette 
oY1hsahon brillante de l'ancien réo-ime n'ét 't 

1 • b al 

qu un ~ern1s, et combien fragile ! Cette vision des 
barbanes latentes n'avait pas altéré en lui le d 

1 
. 'é sens 

e ª ~itl pour les déshérités. Ses legs aux bopi-
taux I attestcnt. II a fait mieux que de plaind 

d d' re 7x e ces eshérités qui trouvent le moycn, 
~s leur détressc, de pratiquer la vertu, c'est-a

dire de co_llaborer a l'ordre social dont ils profitent 
tres peu, il a voulu les glorificr. La modicité des 
sommes _a.ttribuées par lui a des actes de vertu 
~mp!_15 P.U:, des Fran~is pauvres serait déri
~ire, sil ava1t pensé a multiplier ces actes par 
l a~pat du lucre. Cette modicité 1· ointe au cho1·v 
qu' 1 f · ' ·" t a a1t de votre Compagnie, messieurs, la 
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grande dispcnsatrice de renommée, prouve une in
tention plus haute. Confier a un corps de lettrés la 
mission de reconnaitre et de proclamer les verba 
des humblcs, n'était-ce pas leur dire : , Ce~ 
ci,·ilisation, dont vous etes les heurcux ~
fi.ciaires, est •sans cesse mcnacée par la sauva
gcrie des appétits, la cruauté des égoismes, la cor
ruption des vices. C'est un édifice toujours ruiné, et 
toujours réparé. Par qui? Par les bonnes volontés 
des hommes de devoir, de ceux qui, subordonnant 
en cux l'Individu a la Cité, maintiennent intact le 
capital de la richesse humaine, le fonds moral 
dont toute société a besoin pour durer. C'est a vous, 
qui représentez l'intelligencc dans cette société, de 
constater ce pouvoir de conservation et de recons
truction propres a la vertu; a vous d'affirmer la 
connexité intime qui relie la plus haute culture 
au plus h.umble dévoucment, puisque sans ce dé
voucment il .n'y aurait pas de société, et que sans 
société il n'y aurait pas de culture. Comprenet-le. 
Dites-le. Sentez-le et faites rejaillir un peu de 
l'éclat que les lettres vous ont donné, sur ces 
obscur!"> héros du sacrifi.ce dont l'effort silencicUI 
cst comme celui des manreuvres attachés a la ma
chine daos l'intérieur d'un paquebot On ne les 
voit pas travailler. Eux-m~es ils ne vo1ent pas 
le vaisseau feodre les lames, et cependant cette 
marche hardie sur la grande roer, sous 1~ vaste ciel. 
vers un lumincux horiz.on, c'est leur reuvre. , 

Je me rends bien compte que je viens de p~ 
a M. de Montyon et a ses disciples en bienfaisautl 

V ALEUR SOCIA LE DE LA VERTU 37 

un langage qui dépasse un cu ce ,. 
leur propre pcnsée. Pas d pb qu ils ont su do 

d ¡
, . e eaucoup pour . 

regar e anc1en conseillc d'E ce qui 

L
'h . r tat de Lo . XVI 

omme qui a écrit d ms .. . 
pitre III de la section IVa~ss::n rapp~rt le cha-
raur de toute constilulio~ . _les ~1rzomes gbzé
facultés d'observation une é JOtgnai~ a ses rarcs 
sophiquc. A coup sur q •·1 l~a~e pu1ssance philo-

1 
• ' u 1 a1t voulu 

P eme connaissance d ou non en 

1 
e cause c'est é . 

~on de sociologie ex ér. ' une v ntable 
teur des prix de vert p im:ntale que le fonda-

u nous mvite a • 
communiquer chaque . é recevo1r et a 
considérer de pres ta ~n e, en nous for~ant a 
et a en dégager 1 º. ~fico~rageuses existenccs 

. ª sign1 cation p 
mess1eurs, tandis que ·e fe . . . our ma part, 
de vos lauréats de I~ . u1lleta1s !es dossiers 
d'admirer combien un d Je_ ne pouva1s me lasser 
faisante peut dcv . e estmée dénuée mais bien
ces gens de gr::;r une ouvriere de vie. Je voyais 

leur miserc a cette c~~ travailler du fond de 
sociale que le savant~ ime besogne de la paix 
le chef-d'reuvre d l'h e Play considérait cornme 

e omme. II bl . 
penché sur le labo t . me sem a1t étre 

f 
. ra 01re sacré 0 • • 

m atigablement la . u se reconstitue 
consc1ence du p p 

ces Fran~ais . , ays. as un de 
étroit doma::u;res ~u1 n_ait contribué, dans son 

1 
• , " mamtemr quelq 

01s de santé m 
1 

d ues-unes de ces 
ora e ont la méc . 

pite les nations a 1 onna1ssance préci-
1... eur pcrte dont la t' 

mene au releveme t J '. . pra ique les tres petit nomb nd. e me d1sa1s que c'était la un 
re es cas qui v é é - vos resso ous ont t soumis · 

urces sont bornécs et vous devez choi~ 
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sir, - et j'éprouvais au spectacle de ces bel 
actions, accomplies modestement, et si fécon,_i"'..
a leur propre insu, en richesses spirituelles, cdlt¡ 
impression que notre confrcre M. Sully-Prudho~ 
a éloquemment traduite dans son sonnet ~ 
E pre11·;.1es intitulé : U ,z son ge. I1 se décrit, daJII. 
un r~ve, abandonné par tous les humbles artisansct 
en proie a la terreur de cette solitude que menace 
partout la nature hostile. I1 s'éveille. 11 voit autou 
de lui la protection de l'universel travail et il 
s'écrie : 

Je L-onnus mon bonheur et qu'au monde ou nous sommes 
Nul ne peut se vaoter de ¡e passer des hommes. 
Et, depuis ce temps-ll, je les ai tous aim~ ... 

II 

Reprenons ensemble, messieurs, ¿¡ , ous le pel 

mctlez, quelqucs-uns de ces dossiers. Ils nous 
duiront en faits précis et en images concretes 
collaboration des humbles vertus avec ces gran 
lois de santé. Parmi ces lois, une des plus gén 
lcment reconnues aujourd'hui est que • la s · 
se compose de familles et non d'individus ,. C' 
la formule d'Auguste Comte. J'aurais pu 
prunter cette autre a Bonald : • Le gouverne 
ne doit considérer l'homme que daos la famille, 
ou a Balzac : , L'unité sociale n'est pas l'indivi 
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c'elt la f amille, , ou a Hreckel : .. La famille 
puae a bon droit chez nous pour la base de la 
sociaé, et la vie de la famille honnete pour la 
base d'une vie sociale florissante. , L'obserration 
du mathématicien positiviste et celle du philo
sophc catholique, du romancier traditionnel et 
du naturaliste athée, se ren¼ontrent daos une 
constatation qui risquerait d'etre désespérante 
pour nous, tant la famille est menacée aujour
d'hui en France, dans les idées commc dans les 
m<?urs, et jusqu'a. quelles profondeurs. Le chiffre 
des naissances illégitimes daos les milieux popu
laires en fait foi. Qui luttera contre cette effrayante 
et constante propagande de dissolution? Des 
lim:s? des ligues? des décrets? Comme si jamais 
une page écrite, un discours ou un arreté législatif 
avaient prévalu contre des mreurs ! Qui done? Tout 
simplement des humbles, comme ceux que vous 
couronncz, qui, par la seule puissance du sacrifi.ce 
individue!, empechcnt un foyer allumé de 
s'éteindre, une maison fondée, ne fut-ce qu'une 
chaumicre, ~e crouler. La maladie et l'impré
voyance, l'égoismc et l'inconduite sont la 5ans cesse 
qui conspirent a écraser la cellule familiale, la ou 
elle vient de se former, et sans cesse le dé\'ouement 
surgit pour la défendre, cclu1 d'unc pauvre femme 
oa d'un pauvre homme, d'un adolescent quelque
fois, quelquefois d'un vie11lard. C'est le duel, 
dans des conditions bien vulgaires mais pourtant 
tragiques, de l'éternel Ahriman et de l'étemel 
Ormuzd, de }'infatigable principc de dcstruction 
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contre }'infatigable principe de rcnouvellemenl Lea 
épisodcs de ce ducl ont pour théatre une masa 
qui se lézarde au fond d'un village perdu, 11111 

mansarde dans un íaubourg parisien. Quelle mi
sere dans le décor ! Quelle médiocrité dans les cir. 
constanccs ! L'ame humaine y apparait plus magni
fique par ce contraste memc, comme un diamaal 
d'une eau merveilleuse qui rayonnerait parmi des 
haillons. 

J'aurais, parmi vos lauréats de cette année, trente 
exemples a vous apporter de cette préservaticm. 
de cette réf ection de la famille par la vertu d'ua 
de ses membres. Ils se ressemblent tous par la 
sévere simplicité des données. ]'ai choisi, coma 
les plus typiques, les cinq histoires que je vais 
vous conter, vous esquisser plutot, dans leurs iJ. 
cidents essentiels. L'héroine de la premie!\ 
Mllc Félicité Boishardy, est des Cotes-du-Nord 
cclle de la ~onde, Mlle Fran~o1se Couteau, habita 
le 11aine-et-Loire; Mlle Jeanne Chaix, la troisicm 
de ces cinq personnes, séjourne a Paris; la quai 
trieme, Mlle Philomenc Pradine, en Lozere. Lt 
cinquieme des lauréats dont je veux vous ea
tretenir est )1. Gourio, jardinier a Bougival. C' 
noms, cinq endro1ts diff érents, et c'est cinq f · 
avec des variantes dans le malheur, la meme mo 
tone et poignante aventure : un ouvrier et une 
vriere qui s'unissent pour créer une famille, a 
cette confi.ance daos la vie, que notrc désab 
ment peut qualifier d'insenséc, mais qui n'en 
meure pas moios une des choses vénérables et 
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tWtjques de ce monde. Les pauvres gens sont done 
mariés. Le foyer est fondé. Les enfants naisscnt, 
et voici qu'une catastrophc arrive qui détruit toute 
cette joie. Elle n'avait pas la marge d'un acci
dent ... L'infortune des Boishardy a ccttc bana
lité sinistre. Nous sommes en 1895, a La Rabais, 
un bameau de quelques feux, dans le canton de 
Pléneuf, en Bretagne. Joseph Bo1shardy est établi 
la comme aide-ma~on. 11 est marié depuis 1877 et 
a sept eofants. Neuf bouches a nourrir avcc un 
salaire de un franc s01Xante-quinze centimes par 
jour, c'est une tache dure. Ils y suffisent pourtant, 
lui et sa femme. Un jour, celle-ci commence a se 
plaindre. La besogne lui devient de plus ,n plus 
diftic'le. Le médecin diagnostique un cancer. Des 
mois ptnibles commencent, de longs mois. En 18981 

cette mere de scpt enf ants meurt L'ainée de ces 
enfants est placée, elle a vingt ans. Mais que vont 
devenir les autres? Que va devenir le pere lui
•e, entre son travail si mal payé ou il doit 
pourtant se rendre, - c'est l'uniquc ressource, -
et le logis ou sont les orphelins, sans personne pour 
s'en occuper? C'est la famillc a vau-l'eau, le foyer 
~it Non. Une des fillcs va tout sauver. Féli
cité a compris qu'il fallait une ménagere a cette 
maison, une mere a ces enfants, un appui moral a 
ce veuf. Elle sera tout cela. Quand sa mere est 
tom~ malade, ses treize ans se sont mis a l'école 
de la mourante. Elle ne l'a plus quittée, épiant ses 
gates, qu~ant ses conseils, pour apprendra a la 
remplaccr. Morte, elle la remplace. I1 y a dix an-
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nées que ce dévouement dure. Le mémoire en 
par les habitants de La Rabais nous la décrit, dat 
puis des années levée des l'aube, préparant le ~ 
jeuner de ceux qui vont soit a leur joumée, • 
a la classc du bourg, plus tard rangeant tout dua 
la pauvre demeure, alternant entre les apprets da 
repas, la répétition des le~ons de ses íreres et de 
ses sreurs; et quand elle a quelques instants librete 
elle court au lavoir ou aux champs gagner quel
ques sous, de quoi augmenter le chétif budgs. 
encore diminué par une maladie du pere. Un da 
freres, qui travaillait dans une métai~ie voisint. 
est tombé roalade aussi. Ces épreuves mcessaota 
n'ont pas découragé Félicité. Elle a repris ce fdal 
Elle veut que la maison patemelle demeure l'asik 
ou chacun se sente a la fois protecteur et pro~ 
Qui dira combien une famille sauvé: ainsi_ repr6i 
sente d'autres familles sauvées de meme, nen 41', 
par l'exemple? Vous avez décemé a ~lle Boit 
hardy une part importante du p~ix V 
Laroussc, et jamais hommage ne fut m1eux m 
Mcme infortune et pire, meme couragc 
Mlle Fran~oise Couteau, de Cbamptocé (Maine 
Loire), a laquelle vous attribu~z un de vos

1 

Montyon Qui, pire, car Fran~o1se Couteau na 
mais marché. Une atropbie des jambes, su 
des la deuxieme année, la condamne a se tr 
sur une chaise basse, quand elle veut aller 
endroit a un autre. En 18771 elle avait quinze 
Sa mere était morte, puis son pere, la lai 
orpheline avec deux petites sreurs dont l'une a 
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huit ans et l'autre trois et demi. Elles étaient la 
toutes trois, dans la ma1son vide, au retour de l'en
tenement de ce pere. Les parents qui avaient suivi 
le corps étaient assis, a délibérer. Qu'allait-on faire 
de cette impotente et de ces deux enfants? Tous 
avaient leurs charges et tres lourdes. « Pauvres 
mfants, 1 dit tout a coup une voix, « il faudra 
les exposer. 1 C'était la fin de cette fami]]e si 
~uvée qu'annon~aient ces terribles paroles. 
Alors une vieille f emme se leva, une tante, 
Mme Faucher, simple laveuse a la journéc : 
1 Puisque personne n'en veut, 1 fit-elle, • moi je les 
preuds. 1 Cri sublime daos sa spontanéité géné
rtl19C et qui éveilla sans doute chez Fran~oise Cou
teau une de ces nobles émulations de sacrifice, la 
plus haute récompense de certains actes. Les 
orphelines sont done recueillies chez la tante, mais 
Fran~ise ne veut pas que la pauvre laveuse soit 
la victime de son magnanime élan. C'est elle qui 
élcvcra les deux enfants, elle qui leur gagnera 
leur vie. Et elle le fait !. .. Les années passent Les 
deux enfants sont devenues des femmes. C'eit 
F~ise qui les marie. Une d'elles meurt, laissant 
une petite fille. Fran~oise recueille cette nouvelle 
orpheline. Mme Faucher est frappée d'une attaque. 
Apres avoir été une mere pour ses deux sreurs et 
pour sa niece, Fran~oise redevient, pour sa tante, 
paralytique d'abord, puis démente, la plus tendre 
des filles. Son tabouret de souffrance ne cesse d'al
ler et de venir dans la maison et dans le village. 
Quelle l~on de piété domestique plus éloquente 
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que tous les traités, et quelle le~on encore qlt 
l'exemple de Mlle Jeanne Chaix, a qui vous ava 
attribué le prix Reine-Poux, destiné, dit le Hbel1' 
de la fondation, a une jeune fille de París! Awt 
Mlle Chaix, nous passons brusquement de la pro, 
vince en plein quartier de Popincourt Tout de 
suite cette saute de milieu est rendue perceptible 
par ce petit fait : a treize ans, ce~te jeun~ filie 
n'avait re~u aucune espece d'éducation chré~1~ 
Un hasard la conduit dans un patronage rehg1em. 
Elle apprend le catéchisme et fait sa premiere 
communion. Ses idées changcnt Elle était l'ain& 
de six enfants. Sa mere commen~ait a donner 
des signes de dérangement cérébral. J eannc prencl 
en main la direction de cet intérieur. Elle a 
soigné la pauvre folle jusqu'au moment ou celle, 
ci, devenue dangereuse pour elle et ~es autres, a 
du etre enfermée. Elle a élevé ses cmq freres d 
sreurs. Son pere, malade, ne peut plus travailler. 
La famille n'a plus pour subsister que l'argeii 
gagné par la jeune fille qui est ouvr_iere dans . 
fabrique de cartonnages. Elle subsiste, mat 
lement et moralement, de par cette unique bo 
volonté. 11 en va de meme de la famille Prad' 
a Saint-Alban (Lozere), qu'une saisissante 
logie de malheur et de dévoucment rend parei 
a la famille Chaix. La aussi une mere a perdu 
raison, un pere malade ne peut plus suffire a 
U.che, et, pour remplacer ce pcre et cette mere, 
toute jeune fille, Philomene, qui, a vingt-qu 
ans, doit faire vivre ses six freres et sreurs dont 
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est I'alnée. Nous avons attribué a Mlle Pradine une 
part du prix Letellier, plus spécialement consacré 
aux dévouements filiaux. Un autre de nos prix 
Montyon est allé a M. Guillaume Gourio, qui re
presente, dans ce tableau de vertus familiales, le 
r6le du pere. Resté veuf tout jeune, avec six en
fants, ce tacheron - il est ouvrier jardinier -
a recueilli chez.lui le pere et la mere de sa femme 
morte. I1 y a dix-huit ans de cela, et son dévoue
mcnt ne s'est pas démenti une heure. En Iui accor
dant une de vos médailles, vous avez décoré dans 
son chef toute une tribu de travailleurs modeles 
qu'il a formée. II s'en ira, laissant derriere lui dans 
ses trois fils et ses trois filies le commencement de 
six familles nouvelles. La comparaison biologique 
dont je me servais tout a l'heure n'est-elle pas 
vérifiée ici d'une fa~on presque concrete? N'y 
a-t-il pas une identité entre le procédé par lequel 
la cellule se multiplie dans le monde physiolo
gique, et cette multiplication de la famille dans le 
monde social? Et ces poussées de vie dont la 
patrie entiere s'enrichit, puisqu'elle n'est qu'une 
addition de ces f amilles ainsi multipliées, d'ou 
viennent-elles? De la vertu. Chaque fois que l'on 
rencontre un de ces centres de rayonnement et de 
fécondité comme un des cinq que je viens de 
vous décrire, si pauvre soit-il, si chétif selon le 
monde, on peut répéter le mot que pronon~ait un 
grand excitateur d'esprits, M. Bersot, présentant a 
un_ ministre les éleves de son école : , 11 y a la un 
com de France 1ui va bien. , 
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III 

Je viens de vous montrer, messieurs, la ,·ertu col
laborant a maintenir dans la sociét~ une de ses lois 
fondamentales : la famille. Je voudrais vous la 
montrer collaborant a une autre loi, plus vaste. 
plus complexe dans ses applications, mais nCll 

moins nécessaire et a laquclle je vous demande 
la permission de garder son antique nom : la lo, 
de charitl. Les soc10logues contemporains essaies 
de la débaptiser. Ils l'appellent loi de solidarit! 
Qui dit solidarité dit seulement dépendancc rf. 
ciproque, et qui d1t charité, dit amour. Or, c'ei 
d'amour que la société a besoin pour que ccttc d6-
pendancc des iodividus les uns a l'égard des 
autres devienne une harmonie. Au nom de la solt 
darité, l'homme n'a droit aupres de ses scmblables 
qu'a une part correspondante aux ser\'ices qu'i 
leur a rendus. Que devieot alors cet immensc d6-
chet que les civilisations les mieux ordonnbl 
trainent derriere elles, de faibles, de malheu 
de coupables? C'est ce déchet qui fait l'ob' 
propre de la charité. Encore ici nous reconnais 
la vertu a sa valeur réparatrice, a ce pou\'oÍr 
constructeur qui, tout a l'heure, maintenait, rec 
la famille. La vertu ne s'arrete pas la : des pars 
elle étend sa bienfaisance au prochain, et admi 
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de nouveau combien les Bonald et les Comte, les 
Bal~ac et les IIaeckel ont raison de donner a la 
fam1lle cctte place souveraine dans la d . 
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. ynam1que 
soc1ale. Plus l'amour envers les parents aura été 
profon~, plus facile sera le passage a l'amour du 
procham. Cctte formule scmble contrad'ct . 11 . 1 01re, e e 
est. stnctement conforme a l'obserration. L'al
tr:i1sme est en raison directe de !'esprit de famille. 
Cest cette force d'expansion que je voudrais illus-
tttr par d'autres exemples emp· runtés , d . a nos os-
s1cr~ de cette année, en m'excusant derechcf d'étre 
obhg~ de choisir. Le temps me manquerait pour 
cxammer tous les cas parmi ccux q , . • • ue vous a,·ez 
couronnés, ou _la p1été domestique s'épanouit en 
une large et umverselle charité. En voici deux, pris 
cncorc au ~asard, - deux romans dignes de tentcr 
la plume d un Balzac ou d'un Flaubert d'un de • , 

1
• • , ces 

vra1s rea istes qui ont su voir !'un et l'a t ·¡ d 
1
.. h u re po e 

e ame umaine e~ écrire le Afédecin de campagne 
apres le Ptre Gonol, Un ca·ur simple aprcs Ma
da,,,e Bovary. 

C'est d'abord l'histoire des époux \Vclsing, aux
~uc~s nous avons acco~dé mille francs sur la fon

ation Montyon. ~fa1s pourquoi évoqué-J·e 1 
nomsd d • es . es eux ma1tres romanciers du d1·x-
DeUV1em ·ec1 . e _si e,. au moment de vous raconter un 
71sode s1 pare1l a celui dont Hugo a f aít ses 
~es gens? Le ménage Welsing avait, en 1902, 

cmq cnf ants, tout comme Jeannine et son homme 
~~ le célebre p~me. Le mari était simple jour
. aher. Mme \Velsmg, longtemp~ employée dans 

11, 1 
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une raffmerie, avait du quitter sa pla~e pour é~e~ 
ces cinq petits etres. M. Welsing ava1t ~nA ª?11 qw. 
abandonné par sa femme, meurt a _l h~p1tal C1l 

laissant deux fillettes, dont l'une ava1t d1x ans d 
l'autre huit. , Ouvrons ,, dit le p&heur, 

u Ouvrons aux deux enfants, nous les mélerons tous. 
Cela nous grimpera le soir sur les genou~. 
11~ vivront. lis seront fr~re et sceur des cinq autrcs ... n 

11 est bien probable que les époux Wel~ine 
n'avaient jamais lu ces beaux vers. lls ~ent m.teul 

que les lire. Ils les vécurent lls pnrent a~ 
eux les deux orphelins. Neuf bouches a noumr, 
bientot onze, car deux autres enfants leur na-

. t L'homme suffisait a la tkhe par des pro-
qu1ren . . 'd 
d. d'énergie quand un hornble acc1 ent,_ SCII 

iges • bT 1 eua 
pied broyé par un camion: l'immo 1 isa p us1 

. et le rendit presque mfmne. Par bonhcur, le mo1s . . · des 
fils ainé était entré dans l'adm_m1stration 
Postes. Son faible gain était une a1de. Quelle _ten, 

tation pourtant de se décharger du ,fard~au ~1b11> 

ment accepté ! J arna is la pensée n_ en ' mt ,ª 
cc:eurs héroiques. Jama1s les orphelmes ne s a 
~urent qu'elles étaient des étrangeres au foyer 
leurs bienfaiteurs, et ceux-ci viennent de rec 

La sc:eur de Mme Welsing, devenue v mencer. . 
et atteinte d'une malad1e grave, se trouva1t 
avec deux enfants. Les époux Welsing ont 
chez eux et a leur charge ces trois personnes. V 
vous rappelez la fin abrupte des Pauvres g 

T
. d"1t-elle en ouvrant les rideaux, u ils sont 

- 1, 1ens, 11 , 
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Et devant la pauvresse montrant a son homme les 
orphelins déja recueillis, le poete n'ajoute pas un 
mot 11 n'en est pas qui n'affaiblisse la sai
sissante beauté de certains gestes. Celui que les 
époux Velsing ont fait deux fois est de cette 
sorte. 

Avec Mathurine Galerne, veuve Lamour, a qui 
vous avez donné le prix Laussat, nous retournons 
dans cette Bretagne, ou le dévouement crott natu
rellement comme les genéts d'or et les chénes chan
~ par Brizeux : 

O Terre de granit recouverte de chénes 1 

Sur le territoire de la commune de Moréac en 
Morbihan, daos une pauvre cabane, vit une vieille 
temme de soixante-quatre ans que l'on :i.ppelle 
l'lleveuse. C'est Mathurine. On la surnomme aussi 
la maman aux soixante-douze enfants. C'est le 
chiffre de ceux qu'elle a élevés. D'abord bergere, 
puis filie de ferme mariée a un ouvrier des champs 
comme elle, c' est en 1868, pres d u petít ru isseau 
de-Pont-ez-Hoah, que son mari et elle b~tirent de 
leurs mains la chaumiere dont elle devait faire un 
asile pour tant de petits abandonnés. Durant les 
premieres années, elle exer~a le métier de nourrice 
pour augmenter un peu les ressources du ménage. 
Son mari gagnait dix sous par jour en hiver, vingt 
sous en été. Les premiers enfants qu'elle recueillit 
furent ceux de deux fi.lles-meres qui luí tenaient 
de bien pres par le sang. Toujours ces tragédies 
de la vie réelle ou les faits ont une terrible élo-
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quencc ! Une de ces tilles-meres devient une pr01-
tituée. L'autre a un second enfant, se fait men
diante, vole, est condamnée a vingt ans de prison. 
L'enfant, que le mari de Mathurine avait absolu
ment refusé d'adopter, est mis a l'Assisfance pu
blique, avec une autre petite fille que la voleuse 
avait ramassée sur les routes pour s'en faire aider 
dans sa mendicité. Le mari de Mathurine, exdcM 
de travail, s'élait mis a boire. Il meurt La veuve 
réclame aussitM les deux enfants a l'Assistance 
publique. Ces petits lui racontent leurs souffranetS. 
Elle en est si touchée qu'elle commence a recueillir 
tous les enfanls qu'elle voit mal soignés. Sait-elle 
une famille trop nombreuse ou la mere ne suffit 
pa:,? Elle s'offre. Un veuf du pays est-il embar
rassé de concilier ses devoirs de pere et les exi
gences de son travail ? Mathurine adopte l~s orpt. 
lins. Apprend-elle qu'un enfant malade a besoin 
d'etre veillé? Elle accourt. Elle n'a jamais CCS9E 
d'avoir cinq ou six de ces enfants chez elle, quel
quefois huit ou dix, depuis cette aonée 1887, ol 
son mari est mort. On lui donne pour ce service CI 

que l'on veut, cinq francs par mois, un minot de blf. 
rien, le plus souvent Pour couvrir les dépenses qae 
ses pensionnaires lui occasionnent, elle compte sur 
elle seule, travaillant sans relkhe, ou elle peat, 
comme elle peut A un moment, son indigence fil 
si grande qu'elle dut laisser vendre sa cabane. Ua 
propriétaire charitable lui c~de un morceau ele 
lande. Elle s'y construit une autre maison. La 
mur ., sont de terre. Le toit est de chaume. 
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fen~res n'ont. pas de rideaux. C'est de quoi 
abriter du fro1d et de la pluie ces fragiles créa
tures, auxquelles elle e, ntmue a vouer des soins 
qu'cnnoblit encore une piété aussi fcrvente q - e . ue 
naive. es petits ctres ne sont pas seulement po 
l'lltveuse des e.xistences a protéger ce sont dur . , es 
ames a sauver. Sa vigilance maternclle se doubl 
d' ·f 1 ' e un na1 aposto at qu elle exerce en faisant bé-
gaye~ a ses pupilles le~r~ premieres pricrcs. Il y a, 
m~1eurs, d~ns la rehg1on catholique, a laquelle 
cro1t cette simple femme, un rite singulierement 
pro_fond. Quand un éveque doit consacrer un sanc
tuatre, on trace sur le parvis de la nef, avec de la 
ccndr:, une grande croix. Le pontife y écrit, de 
son b~ton pastoral, les lettres des alphabets grec 
et latm, les deux langues de la tradition. Il écrit 
ª'~ son ba~on pour affirmer la puissancc de l'au-

. to~té doctrmale, et il écrit sur la cendre pour si
gmfier que la vérité sacréc n'est comprise que des 
humbles. Ne trouvez-vous pas que ce symbole 
prend toute son amplitude dcvant des destinées 
telles que te lle de cette pauvrc Bretonne? 

IV 

Je viens, messieurs, de vous montrer le travail de 
la •~u dans la défense et la rcconstitution de la 
Íllilllle, son travail encore dans le passage du 
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culte étroit du foyer a l'allruisme, a cettc chri 
répandue sur toute souffrance, sur toute faiblcsa 
La ne s'arrcte pas son service social. Elle no■ 
apparait comme la solution du plus difficile des 
problcmes qui s'imposent au moraliste aussi bien 
qu'au législateur : le probnme des classes; car, en 
dépit de taus les sophismes égalitaires, il y a des 
classes et nous sommes en droit d'affirmer qu'il en 
existera toujours. Pour qu'elles fussent supprim&s, 
il faudrait que la famille disparut, qu'elle ccsslt 
de se prolonger dans l'espace par la propriété, dam 
le temps par l'héritage et par l'éducation, autam 
dire que la créature humaine cessat d'etre la créa
ture humaine. Quel est done le disciple de Danria 
qui écrivait qu'aucun scrutin d'aucun parlement IR 

saurait abolir un décret voté, il y a des millim 
d'années, chez les proto10aires? C'était proclamer. 
sous la forme d'un paradoxe d'allure matérialislf. 
l'indestructible permanence en nous de certaias 
instincts, par suite des institutions c,ui mcttent el 

u:uvre ces instincts, pour le plus grand bien ou k 
moindrc mal de la communauté. Toujours les fa
millcs cxistcront Toujours elles se rapprochercd 
par groupes similaires. Toujours done une hiérllf 
chie naturelle distnbuera la société en comp 
ments séparés. Les compartiments permettront 
passage plus ou moins rapide de l'un dans l'a 
lls seront a étaoche ou a écluse. Peu importe; 
division en classes durera, parce qu'elle est l'ce 
de la toute•puissante nature qui veut que toute 
garnisation suppose des éléments dirccleurs et 
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ilhoents subordonnés. La vertu les accepte, ces 
inégalités forcées, au lieu de se révoltcr contre, et 
en les acceptant elle en assure la bienfaisance. Elle 
les humanise. D'une nécessité qui, discutée, devient 
une occasion de heurts inexpiables, elle f ait une 
occasion d'accord, un principe non plus d'irréduc
tibles conflits, mais d'ordre facile, simple et f écond. 
Je rouvre les dossiers de· vos récompenses, mes
sieurs. 11s abondent en exemple,; non rnoins signi
ncatif s que ceux de tout a l'heure, qui pourraient 
servir a illustrer cet apaisernent des antagonismes 
de classcs par la vertu. Tant6t ces exemplcs vien
nent d'en bas, d'autres fois ils descendent d'en 
haut Les plus touchants sont fournis par des dé
vouements d'un ordre bien modeste, ceux des ser
viteurs a leurs maitrcs malheureux. Plusieurs de 
vos prix ont été fondés pour les reconnaitre. Le 
pl~s irnportant, de la valeur de s soa francs, est le 
pnx Savourat-Thénard. La femme a qui mus en 
avez attribué la plus grosse part est une demoiselle 
lsabclle Bourgeois, de Lons-le-Saunicr, qui sert 
ch~ le~ memes patrons depuis trente-sept ans. En
suite v1ennent un M. Besse, de Malzieu-Forain, en 
Lo~re, attaché a la mfune ferme depuis trcnte
hu1t ans; une demoisclle Pélagie Brassard a 
Douai, domestique daos une meme famille de~uis 
quarante-neuf ans ¡ une demoiselle Berthc Cau
boue, qui a vingt-deux ans de scrvice dans la •e maison ¡ une dame Chollois a Paris que ses 

• 1 1 

mattres gardent dcpuis trentc-six ans; une dcmoi-
aellc Lallitte, a Bayonnc, qui n'a pas quitté les 
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siens depuis vingt-sept ans. Je n'ai voulu vous • 
que des chiff res. Songez au nombre de jou 
que ceux-la représentent, et, durant toutes 
heures de toutes ces joumées, les bra\'es gens 
que j'ai choisis entre vingt autres - n'ont 
cessé de prodiguer une inlassable sollicitude 
des supérieurs le plus souvent déchus, attcs 
ainsi que l'ame populaire continue a rccéler d 
ses profondeurs, malgré tant de criminelles ed 
tations, un sentimcnt inné de la hiérarchie. 
a l'cnnoblir de la plus admirable générosité. A' 
pratiquée, la distinction des classes perd ce 
ractere de loi d'airain qui en rend quelquefois 
constatation douloureuse meme aux esprits 1 
plus rebclles aux utopies ré\'olutionnaires. Elle 
perd aussi par ce constant eff ort des classes pi 
fortunées, pour amender le sort des classes roo· 
comblées, que rnanifcste de toutes parts aujo 
d'hui la multiplication des reuvres. Vous t 
,·ous-memes, de plus en plus, messieurs, a marq 
votre estime pour cctte forme d'aide sociale, 
apporlant a quelques-uncs de ces reuvres l'ap 
ele rntre autorité, et en leur attribuant les fon 
trop peu nombrcux, dont certains lcgs, moins p 
cis que d'autres, vous permettent un plus li 
usage. Celles que vous a vez couronnées cette a 
trahissent toutes cctte noble intcntion d'un rap 
chement entre les déshérités et les heurcux de 
monde, par le dévouement volontaire de ceu~ 
C'est dans cet esprit que vous avez décem~ 
prix Honoré de Sussy, qui cst de 9 000 fran 
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fAsilt dts jeunes garfons infmnes el pauvres, de 
la rue Lccourbe. Les noms des membres du conseil 
de cette reuvre et ccux du bureau du comité des 
deux patronages attcstent que nous sommes bien 
11 devant un de ces eff orts de réconciliation. Grace 
a m appuis, dont je respecterai l'anonymat, cette 
cnvre, fondéc par les freres Saint-Jean-de-Dieu il 
' . ' n_y ~ pa~ cmquante ans, et qui, en 18591 hospita-

bsa1t d1x enfants, en hospitalise aujourd'hui 
quatre cent vingt. Son titre résume son programmc. 
Elle est sortie de cetle idée, qu'un enfant d'ou
vriers, attcint d'une infirmité incurable, cst forcé
ment un abandonné. Le pcre travaille au dehors, 
la mere, absorbée par la besogr.e du ménage, ne 
peut nqucr aux soins mmutieux qu'exigerait 1'état 
de l'enfant. Il y a beaucoup de chances pour 
que les autres enfants, meme ses frcres, le bafouent 
o~ le martyriscnt. 11 est malhcureux, et sa misere 
~ de rendre moins bons ceux qui l'entourent. 
Le tirer de ce milieu ou il s'étiole, c'est le sccourir. 
C'est aussi assainir ce milieu, c'est détruire un 
germe de révolte, par conséquent d'anarchie, et 
dans son creur et dans le creur de ses proches. Vous 
avez, ~ans le mcme ordre de préoccupations, donné 
le pnx Agemoglu qui est de 2 ooo francs a 
l'CE,w1e des enfanls abandonnés ott délaissés de. 
'4 Gi1011de, et 6 ooo francs sur le prix Buisson a 
l'CE,w,e de. I'adoplion des orphelins de la mer. 
La .Pr:'miere de ces fondations se proposc de re
caeilhr les enfants des parents indignes, les petits 
tolears, les petits vagabonds, les pupilles diffi-
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cilcs de l'Assistance publique. Depuis 1889, el]e. 
cssayé de sauver de la sorte deux mille cinq 
cnfants, et il semble bien que quatre-vingt-do• 
pour cent aient été en cffet sauvés. L'CEtt'IJrt 4, 
l'adoption des orplteli11s de la me, recueille ª• 
des cnfants délaissés, mais dans de toutes autit1 
conditions. L'officicr supérieur qui l'a créée, fl 
1 Sg¡, l'amiral Gicquel des Touches, s'est rappelf. 
dans sa retraite, tant d'inscrits maritimes dont i 
avait su la mort en mer ou a la suite des fatiga 
de la mer. Secourir les enfants de ces marins 
les maintenir dans un miheu qui f asse d'eux pi• 
tard des marins, comme les pcres, te! a été son Ptti 
jet. Il l'a si bien réalisé, qu'en 1904, - daos 
huiticme année d'existence, - l'reuvre distrib 
27 225 francs a deux cent cinquante-quatre or 
lins, et l'année demiere, 29 899 francs a deux 
soixante et onze. Le reste du prix Buisson est 
a une reuvre de prophylaxie morale et physi 
bien digne d'etre assimilée aux précéden 
quoique toute modeste encore. 11 s'agit de l'A 
Amze-.lfa,ie, íondé par la fille d'un ill 
confrcre dont nous portons toujours le d 
M. Alexandre Dumas. Cet asile est une colonie 
vacances ouverte a Trégastel, daos les Cotes
Nord, qui re<¡oit en deux séries, pour un ~j 
d'un mois, les fillettes de dix a seize ans, déb 
tées. 11 s'agit de les mettre en état d'aff ronter 
fatigue de l'apprentissage. Remarquez ici, une fi 
de plus, combien, dans ces diverscs entreprises, 
vertu est instinctivement sage, comme elle res 
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la nature sociale, en se contentant de rendre les 
futures travailleuscs plus aptes a travailler, unique
ment, et daos de meilleures conditions. Un prin
cipe pareil a guidé les initiateurs d'une autre 
ciuvre par ou je fmirai cetle revue forcément 
kourtée, la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Ce 
n'est pas six mille cinq cents mcmbres que cettc 
ligue-la devrait compter, c'est toute la Francc. Ce 
n'est pas dans des livres spéciaux, c'est sur tous les 
murs que dena1ent etres écrites les statistiques 
comme celle que feu M. le docteur Paul Garnier 
donnait au congres pénitentiaire de Bruxelles. Lui, 
le médecin de la préfecture de police et qui avait 
été commis a tant d'expertises, il affirmait que 
l'alcool est l'agent direct ou indirect des crimes 
dans une proportion de 65 pour 100. Son succcs
seur, !'un des maitres de la psychiatrie contem
poraine, M. le docteur Ernest Dupré, porte a 
¡o pour 100 le chiff re des alcooliqucs parmi les 
voleurs, a 79 parmi les \'agabonds, a 88 parmi les 
assassins. l.'alcool abrutit les individus. Il tue la 
race. Lai rez-moi , ous dirc, mcssieurs, qu'en rnus 
associant, si faiblement que vous ayez pu le faire, 
a une campagne de salubrité publique contre ce 
ftéau, vous a,·e1. bien mérité du pays. 
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V 

Messieurs, 

En commen~ant ce discours, je vous rappelais 1 
déconcertement de ces deux hardis constru 
de systemes que furent Hippolyte Taine et E 
manuel Kant devant l'énigme de la vertu dr 
soudain sur le chantier de leur pensée. Ce dés 
lcur a été souvent reproché comme un man 
d'esprit scientifi.que. Aprcs cette analyse du se 
social de la vertu, nous sommes en droit de d 
que, tout au contraire, ces philosophes n'ont j 
donné une preuve plus ccrtaine qu'ils posséd · 
vraiment cet esprit scientifi.que. Il consiste 
essence dans la soumission absolue au fait. C' 
la méthode qui a renouvelé du tout au tout, 
a créé plutot, les sciences physiques et chimiq 
C'est elle aussi qui renouvellera toutes les sci 
morales et en particulier la sociologie, 
prisonniere de l'erreur du dix-huitieme siecle, d 
la formule a été donnée par Condorcet : • 
dernier pas de la philosophie, > disait-il, • 
de déduire les lois sociales, de l'observation. D 
de la raison pure. , Nous disons, nous, que 
prcmier pas de la sociologie scientifi.que doit 
de détruire les lois sociales de l'observation. D 
cette donnée tout expérimentale, la vertu de 
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une des épreuves de la vérité des doctrines, puis
qu'elle est une si importante condition du maintien 
de la santé de la société. Toutes les théories qui 
rendent l'homme moins capable de pratiquer la 
vertu ont des chances d'etre fausses socialement, 
comme seraient fausses médicalement toutes les 
th~ries, meme les plus ingénieuses, dont l'appli
cation rendrait un organisme malade plus malade, 
et moins bien portant un organisme sain. Elles 
sont contraires a la nature. En insistant sur ce 
point comme j'ai fait, je ne crois pas, messieurs, 
avoir trahi les intentions de M. de Montyon, de ce 
grand administrateur qui attacha tant d'impor
tance l l'Utilité, au sens profond de ce mot. Je 
aois avoir rendu le plus complet hommage a tous 
les gens de bien dont je vous ai signalé les actes 
en essayant de faire d'eux la preuve vivante de 
la vhité sociale qu'ils ont si bravement et si sim
plement pratiquée. 

Novembre 1906. 


