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QUINZE ANS

SEJOUR A JAVA
DANS L'ARGHIPEL DE LA SONDE

LES POSSESSIONS NEERLANDAISES DES INDES ORIENTALES

INTRODUCTION

En 1830, j'etais sous -lieutenant dans I'infan-

terie de la garde royale. Notre regiment se trou-

vait en Normandie quand la revolution de juillet

eclata. Un ordre envoye sur les ailes du t^legraphe

nous rappela en toute hate a Paris. Dans ce temps-

la les chemins de fer n'existaient pas , et nous n'a-

vions, pour obeir, d'autres moyens que des mar-

ches forcees. Mais nous euraes beau doubter et

meme tripler les stapes, quand nous arrivames a
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qnaraiite kilometres de Paris, nous apprimes que

tout etait termine, et que Charles X avec Tarmee

royale etait en retraite sur Rambouillet. En meme

temps nous resumes I'ordre de nous diriger sur

cette residence. Nous y arrivames pour recevoir les

adieux du vieux roi, qui le meme jour s'achemi-

nait sur Cherbourg, ou il devait s'embarquer pour

la terre d'exil.

La garde royale fut licenciee. Ma carriere mili-

taire se trouva ainsi brisee, car les principes dans

lesquels j'avais ete eleve ne me permettaient pas

de prendre du service sous le nouvcau regime.

Mon pere, ancien emigre rentre en France avec

les Bourbons , se regarda comme atteint du meme

coup qui les bannissait de la terre natale, et lors-

que apres le licenciement de la garde royale j'allai

le rejoindre a Paris, je le trouvai pret a partir

pour la Belgique. « Je t'attendais, me dit-il, car

je savais bien que tu ne mettrais pas ton epee au

service d'un due d'Orleans. Nous allons nous rendre

a Gand ou a Bruxelles, ou j'ai laisse quelques amis,

et la nous attendrons, comme il y a quinze ans,

que I'orage revolutionnaire soit passe. »
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Nous partimes done des le lendemain, et quel-

ques jours apres nous passions la frontiere. Nous

nous installames d'abord a Bruxelles; mais il n'y

avait pas encore deux mois que nous habitions

cette ville, que la revolution y eclata a son tour.

« Aliens, me dit mon pere, la revolution semble

avoir pris a tache de nous poursuivre ; mais celle-ci

est encore moins serieuse que celle de Paris. Les

Beiges ont voulu faire une contrefagon , selon leur

habitude; le prince d'Orange les aura bientot mis

a la raison. En attendant, nous aliens nous retirer

a la Haye, car je ne me soucie pas de me trouver

au milieu de ce gachis.

— Mon pere, repondis-je, je suis las de tou-

jours fuir devant I'emeute. Puisque les circoii-

stances ne m'ont pas permis de defendre centre

elle mon souverain legitime, il me semble qu'il

est de mon devoir de royaliste d'ofFrir mon 6pee

au prince dans les fitats duquel nous sommes

venus chercher un asile, et qui se trouve menac6

du meme sort qui a atteint notre roi.

— J'approuve ta resolution, et moi-meme je

t'aurais engage a prendre du service dans I'arm^e
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liollandaise , si je n'avals craiut que cela ne t'em-

pechtU d'aller reprendre ton poste aupres du roi

de France, qui d'uu moment a I'autre peut avoir

besoin de tons ses fideles serviteurs pour I'aider

a rentrcr dans ses Etats. Mais dans les circon-

stances actuelles, tu peux entrer facilement en

qualite de volontaire dans un regiment neerlan-

dais; je te presenterai a mon vieil ami le general

Van der B..., que j'ai beaucoup connu pendant

I'emigration; il te casera convenablement, et de

maniere a te laisser libre apres la repression de

I'emeute, ce qui, comme je I'espere bien, ne sera

pas long. La position de Guillaume I" est toute

differente de celle de Charles X. L'insurrection ne

sortira pas de Belgique, et Guillaume peut comp-

ter pour la reprimer sur la fidelite de la Hol-

lande, et sur I'antagonisme qui existe entre les

anciennes Provinces - Unies et les provinces beiges.

Qui sait meme si le succes certain du roi des

Pays-Bas ne contribuera pas au retablissement du

roi de France, et si nous ne verrons pas bientot

Charles X ramene triomphant de Gand a Paris,

comme son frere le fut il y a quinze ans? L'Eu-
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rope entiere y est interessee comme elle I'etait a

cette epoque, et elle ne saurait pas plus approu-

ver ce qui vient de se passer a Paris et ce qui se

passe en ce moment a Bruxelles, qu'elle n'ap-

prouva le retour de I'ile d'Elbe et le renverse-

ment du trone legitime par un usurpateur. Va

done, mon fils, defendre courageusement la cause

du roi Guillaume, car tu defends en meme temps

celle de ton roi legitime.

»

Cette conclusion etait parfaitement conforme a

mes sentiments; mais j'etais loin de partager les

illusions de mon pere quant au resultat de la lutte

prete a s'engager, et surtout a ses efFets relative-

ment a la restauration de la branche ainee des

Bourbons. Je me gardai bien toutefois de faire part

de mes craintes a mon pere; habitue qu'il etait a

transformer trop facilement ses desirs en espe-

rances, le temps et les ^venements se charge-

raient toujours trop tot de les faire evanouir.

A la recommandation du general Van der B...,

je fus rcQu dans I'etat- major du prince d'Orange

en qualite d'officier d'ordonnance. Je pris part,

sous les ordres de ce prince, a la lutte sanglante
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qui si^uala les deniiers mois de 1830; rnais loiu

do triompher de I'insuiTectioii, comme s'eu etait

Hatte mon pere, I'armee hollaudaise fut contraiute

d'abaiidonner la Belgique. Les puissances etran-

}<eres intervinrent , nou pas pour seconder les

efforts de la maison d'Orange-Nassau , mais pour

reconnaitre la Belgique comme fitat independant.

Bientot les Beiges decernerent la couronne a Leo-

pold, prince de Saxe-Cobourg, veuf de la prin-

cesse royale d'Angleterre , et une armee frangaise

vint assieger et prendre pour les Beiges la cita-

delle d'Anvers, seule forteresse restee au pouvoir

des Hollandais. Des lors la separation de la Bel-

gique et de la HoUande fut entierement con-

sommee.

Mon pere, en voyant s'evanouir toutes ses illu-

sions, en voyant I'Europo, I'Angleterre en tete,

sanctionner tons les changements qui venaient de

s'operer en France et dans les Pays-Bas, fut saisi

d'une profonde tristesse. Sa sante s'en ressentit.

D^ja alteree par I'age et I'insalubrite du climat,

elle deperit de jour en jour sous I'influence des

chagrins que lui causait la perte de toutes ses
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esperances. Enfin il succomba au mois de de-

cembre 1833, en m'engageant a rester toujours

fidele a la devise Vive le roi, quand meme!... Je

le lui promis, et cette assurance parut adoucir ses

derniers instants.

J'etais toujours reste attache a I'etat-major du

prince d'Orange avec mon titre d'officier d'ordon-

nance volontaire. Apres la mort de mon pere, le

general Van der B... m'engagea a prendre defini-

tivement du service daus I'armee, m'olFrant de

me faire donner le brevet de capitaine dans un

des regiments prets a partir pour les colonies

hoUandaises. « La perte de la Belgique, me dit

I'ancien ami de mon pere, va faire reporter toute

la soUicitude du gouvernement sur ses possessions

d'outre -mer. Ses riches colonies des iles de la

Sonde, Java, Sumatra, Borneo et leurs depen-

dances, vont etre appelees a reprendre avec une

nouvelle activite les relations qu'elles entretenaient

autrefois avec la metropole, et peut-etre ver-

rons-nous bientot le commerce avec ces iles re-

devenir aussi florissant qu'il Fetait jadis. La, con-

tinua mon interlocuteur, s'ouvre pour vous une
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carriere brillante; voiis pouvez, comme militaire,

y obteuir uii avanccment rapide , et en meme temps

prendre part a des speculations commerciales qui

vous conduirout a la fortune ; car, dans nos colo-

nies, I'etat militaire n'est pas incompatible avec ces

sortes d'operations. »

Sans me laisser eblouir par cette brillante pers-

pective, j'acceptai les offres du general. L'idee de

visiter et d'etudier ces pays lointains, dont j'avals

tant entendu parler, l'idee aussi de m'eloigner de

rEurope au moins pendant que la France serait

encore en proie a I'esprit r^volutionnaire , etaient

pour moi un motif plus determinant que I'espe-

rance douteuse de faire fortune au moyen d'ope-

rations commerciales pour lesquelles je ne me sen-

tais ni attrait ni vocation.

Me voila done nomme capitaine dans un regi-

ment colonial hollandais. L'etat-major et les cadres

du regiment dans lequel j'entrais , etaient deja de-

puis plusieurs annees etablis a Java; mais ce regi-

ment avait besoin de nombreuses recrues pour

reparer les vidcs occasionnes par les maladies aux-

quelles sont trop souvent exposes les Europeens
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avant leur acclimatation dans ces parages, et aussi

par les congas accordes aux militaires qui avaient

accompli leur temps de service.

La composition de ces troupes coloniales 6tait

loin d'ofFrir un tout homogene; le gouvernement

hollandais les recrutait un pen partout, et prin-

cipalement en Allemagne , en Suisse , et parmi les

deserteurs prussiens, anglais, frangais, portugais

et espagnols, sans compter les indigenes des co-

lonies qui y entraient aussi dans une certaine pro-

portion. La majeure partie des officiers etaient

hollandais (environ les deux tiers); quant aux

sous -officiers, la proportion etait inverse ; un tiers

au plus etait hollandais d'origine, le reste etait

etranger.

Les renforts necessaires a mon regiment de-

vaient s'elever de mille a douze cents hommes
,
qui

devaient etre repartis par detachements de trois a

quatre cents, et envoyes a leur destination a me-

sure qu'ils seraient organises- en compagnies, et

que Ton pourrait disposer de bailments de trans-

port necessaires a leur translation.

Je fis partie du premier convoi, embarque sur
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la frigate la Pnncesse d Orange. 11 se composait

de trois cent cinquaiite hommes, divises en trois

compagnies. Nous etions sous les ordres imme-

diats d'un major, remplissant les fonctions de chef

de bataillon.

Les autres convois dcvaient nous suivre a un

mois ou deux au plus de distance.



CHAPITRE I

Arrivee a Balavia. — Desappointeraent que j'6prouvai au d^barque-

ment. — Aspect de la nouvelle ville, — Visite sommaire dans Tin-

lerieur de la ville. — Populalion; principaux Edifices publics, —
Insalubrity ancienne de Batavia. — Ses causes. — Son assainisse-

ment acluel. — Le cholera. — Ses ravages daus I'ile de Java. —
Sa marche sur le globe. — Moyens que les Europ6ens doivenl

employer pour se preserver des maladies ordinaires k Balavia. —
Difference de I'influence des marais d'eau douce el des raarais sal6s.

Apres une navigation qui ne dura pas moins de

deux mois et demi, nous entrames dans le fameux

detroit de la Sonde, qui separe les iles de Java

et de Sumatra, et pen de temps apres nous je-

tames I'ancre dans le port on boorie de Batavia,

la capitale des Indes hoUandaises. Cette ville, batie

sur la riviere de Tjiliwong, occupe I'emplacement

de Djokatra, ville celebre qui fut reduite en cen-

dres par les HoUandais vers Fan 1620, et qui elle-



12 QUINZE ANS A JAVA

ineiiie avait 6te construite sur les ruines de I'ancieDne

cite javanaise de Sunda-Calappa. C'est ainsi que

partout les ruines succedeut aux ruines.

J'eprouvai, en debarquant, un singulier d^sap-

pointemcnt. L'etat-major et la musique nous atten-

daient sur le quai; nos soldats, en grande tenue,

dans leur uniforme tout neuf, se rangerent en bon

ordre en sortant des chaloupes, et bientot nous

nous acheminames, au son des tambours et d'une

musique guerriere, vers le quartier qui nous etait

destine. Je marchais fierement en tete de ma com-

pagnie, que j'avais exercee avec soin avant notre

depart et pendant la traversee, et jc m'attendais,

des notre entree en ville, a attirer I'attention des

habitants par la bonne tenue et Fair martial de

notre troupe. Mais, au lieu de la magnifique cite

dont on m'avait taut "vante la splendour, quel fut

mon ^tonnement quand nous entrames dans une

rue etroite, bordee de cabanes de bambous, au

milieu d'une population deguenillee de portefaix,

de Malais et de Chinois, qui nous regardaient d'un

air indifferent, ou avec un sourire hebete! Le

major, qui, pendant toute la traversee, m'avait

parle avec tant d'emphase de la magnificence de

Batavia, marchait a quelques pas devant moi.
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J'aurais bien voulu m'approcher de lui pour lui

reprocher de s'etre moque de moi; mais le bour-

reau semblait m'avoir devine , et , comme pour me

narguer, il continual t a marcher a distance avec

ce flegme qui n'appartient qu'a sa nation, sans

daigner tourner la tete de mon cote, malgre les

efforts que je faisais et mes hem! hem! reputes

pour appeler son attention.

Enfm, apres une bonne demi-heure de marche

a travers ces rues etroites et tortueuses, la voie

s'elargit tout a coup, et le major s'arreta pour

commander, « par sections , en ligne ! » Je repetai

aussitot le commandement , et an moment oil je

me retournai, apres 1'avoir fait executer, je me

trouvai cette fois a cote du major, qui me dit d'un

air narquois : « Veillez a ce que vos hommes con-

servent bien leur alignement, nous allons entrer

en ville. — Et ou sommes-nous done depuis plus

d'une demi-heure? fis-je avec etonnement.— Nous

sommes dans le faubourg de Buiten Neuw-port-

straat ; » et il reprit gravement son poste et son

pas cadence. Je sus plus tard que ce faubourg

etait un reste de I'ancienne ville de Djakatra.

Bientot nous nous trouvames dans une belle et

large rue, ou plutot une espece de boulevard,
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bord^ de jolies habitatious toutes entourees de jar-

dins plus ou moins grands, dont les arbres Aleves

jetaient leur ombragc jusquc snr la chaussee, et

dont les fleurs r^pandaient un parfum delicieux.

Les fenetres et les terrasses de ces maisons etaient

garnics de dames en brillantes toilettes europeen-

nes; les hommes, coiffes de larges chapeaux de

paille de Panama, et vetus de vestes et de panta-

lous de nankin ou de toile blanche, se tenaient

de chaque cote de la chaussee, en fumant grave-

ment leurs pipes , et echaugeant de temps en temps

des saluts et meme des poignees de mains avec

quelques-uns de nos officiers de leur connais-

sance.

La vue de cette population si differente de celle

que nous venions de rencontrer, et qui semblait

s'etre reunie pour nous souhaiter la bienvenue;

I'aspect de ces maisons si coquettes , dont la tenue

annon^ait cette proprete minutieuse qui caracte-

rise le peuple n^erlandais, et formait un contraste

si frappant avec la salete et le delabrement des

masures de la vieille \ille; tout cela, dis-je, fit

sur moi une impression des plus agreables, et me

reconcilia en un instant avec un pays dont le pre-

mier aspect m'avait paru si repoussant.
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Le boulevard que nous suivions se prolongeait

pendant trois kilometres au milieu d'habitations

et de jardins varies de formes et d'etendue, ce

qui rompait la monotonie et 1'ennui que presentent

souvent les longues avenues en ligne droite et

aux constructions regulieres. Enfin nous arrivames

a une vaste place formant un carre parfait, en-

toure d'edifices dont la forme indiquait la desti-

nation. Cette place se nomme le Weltevreden, ou

le quartier militaire ; c'etait la que nos soldats de-

vaient etre casernes. De jolis pavilions reserves aux

officiers s'elevaient a cote des casernes affectees

aux troupes. L'ensemble avait un aspect de pro-

prete et de confortable qu'on rencontre rarement

dans nos villes de garnison d'Europe.

Aussitot que le bataillon eut fait halte, en at-

tendant I'inspection sommaire que devait passer le

general commandant la place, le major s'appro-

cha de moi et me dit : « Eh bien, comment trou-

vez-vous notre residence?

— EUe me parait charmante ; c'est presque un

paradis terrestre; mais vous auriez du me pre-

venir que, pour arriver a ce sejour enchante, il

fallait passer par une bien vilaine antichambre. »

Ici notre conversation fut interrompue par I'ar-
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rivee du general
;
puis, I'mspection passee, le reste

de la journ^c fut employ^ a iiotre installation.

Je me logeai, non pas dans un des pavilions

destines aux officiers, mais dans une jolie petite

maison que je louai dans Konings-Plein (Plaine

ou Place Royale); cette place, situ^e tout pres de

Weltevreden, est environnee de charmantes ha-

bitations avec jardins, avantage auquel je tenais

beaucoup et que ne m'offraient pas les pavilions

d'officiers dont j'ai parl6. Du reste, les plus beaux

logements de ces pavilions etaient occupes par le

commandant de. place, sa famille et ses bureaux,

et par d'autres ofHciers en permanence a Batavia.

Ce qui restait libre ne pouvait convenir qu'a des

officiers subalternes. Quant aux capitaines et aux

olficiers superieurs de la garnison, ils prenaient

leur logement en ville.

J'employai les jours qui suivirent mon arrivee,

dans les moments qui n'etaient pas consacres a

mon service, a visiter la ville, que je n'avals fait,

pour ainsi dire, qu'entrevoir en traversant une

partie avec mon bataillon. Au dela du Weltevre-

den, je remarquai un faubourg plus beau encore

que le boulevard par lequel nous etions arrives

en sortant de I'ancienne ville. II se prolonge sur
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la route de Buitenzoorg, residence du gouver-

neur, environ quatre kilometres jusqu'au dela

d'un lac appele Maester-Coriielis. Toutes les mai-

sons qui bordent cette route sont construites avec

une elegance remarquable. En outre, quelques

allees laterales aboutissant au canal de Mooleuv-

liet ou aux places dont je viens de parler, comme

le Prinsen - Laan , le chemin de Gonong-Saharie

,

le chemin de Tanaabon, etc., completent I'en-

semble de ce charmant faubourg, habits par les

plus riches negociants de la ville et par les prin-

cipaux employes du gouvernement.

Entre ces difFerents quartiers europ^ens et par

derriere, se trouvent ceux des habitants asiati-

ques et des Chinois. Le quartier principal de ces

derniers , appele aussi le camp chinois , est hors de

I'enceinte et a I'ouest de I'ancienne ville, dont il

formait comme un vaste faubourg ; mais a la longue

ils se sont glisses partout, et on les voit mainte-

nant etabhs de tous cotes, surtout dans les bazars

situes dans les parties que je viens d'indiquer.

Batavia ne reuferme pas moins de soixante

mille ames (1). On y compte environ vingt-quatre

(1) Aujourd'liui (en I860) ce norabre esl plus que doubl6.

2
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mille Javaimis oii Malais, quinze mille Chinois,

six cents Arabes, douze mille esclaves; le reste

des habitants so compose d'Europeens. Outre les

belles maisons particulieres dont j'ai parle, j'y

remarquai, des mes premieres promenades, de

fort beaux Edifices publics, tels que I'eglise lu-

therienne , le grand hopital militaire , le palais du

Weltevreden , et les batiments qui bordent la place

de Waterloo [Waterlooplein). Quoique Batavia

soit la capitale de toutes les possessions n^erlan-

daises des Indes orientales ou de la Malaisie (se-

lon la nouvelle division adoptee par les geogra-

phes), le gouverneur general n'y residait pas

habituellement a I'epoque de mon arrivee. II ha-

bitait le magnifique chateau de Buitenzoorg, dans

la residence de ce nom, ou se trouve un des plus

riches jardins botaniques du globe. Mais depuis

il est revenu se fixer a Batavia, au chateau de

Weltevreden.

J'avais souvent entendu dire en Europe que

Batavia etait une des villes les plus insalubres qui

soient au monde; je I'avais meme lu dans les

relations de plusieurs voyageurs du xvii" et du

xviii' siecle, qui la representaient surtout comme

le tombeau des Europ^ens. Cependant I'aspect des
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quartiers dont j'ai parle, Fair pur et embaume

qu'oii y respire, les visages frais et pleins de sante

des Europ^ens qui Ics habitent, semblaient don-

ner un dementi a ces assertions. Mon major, a qui

j'en parlai un jour, me repondit que c'etait une

insigne calomnie
;
qu'il avait habits Java et Batavia

pendant plus de vingt ans, a diff'erentes reprises,

et qu'il s'y etait toujours mieux porte qu'en Europe

;

d'ou il concluait que le climat de cette ville etait un

des plus sains du globe.

« Qu'en pensez-vous, docteur? dis-je en sou-

riant au medecin en chef de I'hopital militaire,

qui se trouvait par hasard present a notre conver-

sation. S'il ^tait question de strategie, je m'en

rapporterais volontiers au major; mais dans un cas

ou il s'agit de salubrite et d'hygiene publique
,
je

vous regarde comme un juge plus competent que

lui.

— II y a, repondit le docteur, dans ces deux

assertions contraires, comme cela arrive ordinai-

rement, du vrai et de I'exag^ration. Dans I'ori-

gine, Batavia, plac^e dans les conditions communes

a toutes les villes intertropicales dont le sol est

bas, c'est-a-dire mal situee et de plus mal orga-

nis^e, m^ritait la mauvaise reputation qu'on lui
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avait faite; mais depuis les premieres amines de

ce siecle , la coustitution locale de son territoire a

subi do grandes et nombreuses modifications
,
qui

,

secondees habituellement par 1'administration de I'il-

lustre Daendels et par le baron Van der Capellen

,

son successeur mediat, ont elles-memes modifie

I'etat sanitaire et la mortalite de Batavia, cc qui

fait qu'aujourd'hui cette ville n'est pas plus mal-

saine que tant d'autres ports de mer situ^s entre

les tropiques.

« Pendant les premieres dizaines d'annees qui

suivirent la fondation de Batavia (de 1620 a 1650),

les environs de cette ville consistaient presque tout

entiers en marecages et en broussailles. C'est a

quoi, des lors, on attribuait sa fameuse insalu-

brite. Bien plus, les anciens habitants ont encore

aggrave cette insalubrite par leur propre faute,

ne voulant pas comprendre que la construction

d'une ville intertropicale devait etre difFerente de

celle d'une ville europeenne et surtout d'une ville

neerlandaise. En fondant Batavia, Ton trouva bon

de lui donner la forme d'un carre oblong, qui fut

entoure de murs et de bastions et pourvu d'une

forte citadelle sur sa face septentrionale. Ce n'^-

tait pas en eela que consistait la faute; car dans
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ces temps d'agitation , oii les Provinces -Unies, en

guerre avee I'Angleterre, avaient encore a se de-

fendre contre les aborigenes, il fallait bien que

Batavia devint une forteresse. Dans les commence-

ments , la ville entiere se trouvait a Test du Tjili-

wong. Mais I'accroissement de la population com-

manda des agrandissements , et bientot la rive

gauche du fleuve put s'enorgueillir d'un quartier

non moins vaste et presque aussi magnifique que

I'ancienne ville. Le Tjiliwong traversait done la

ville dans toute sa longueur, avec un courant ra-

pide, et la divisait en deux parties a peu pres

egales. Mais ce n'etait pas assez pour les Hollan-

dais que la capitale de leurs possessions dans

cette partie du monde leur rappelat le nom de

leur ancienne patrie (1); ils voulurent encore en

faire une ville hollandaise, coupee en tons sens

par une infinite de canaux. Bientot, en efFet, des

canaux furent creuses en grand nombre a Test et

a I'ouest du Tjiliwong. On embellit leurs quais en

y plantant de beaux arbres des Canaries et des

Tameriades. Et pour faire participer a ces orne-

ments les jardins qu'ils dessinerent a I'ouest de

(I) Batavia, pays des Balaves, ancien nom des HoUandais.
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la villc, les habitants y firent passer unc quaiitite

do fosses et de canaux de derivation
,

qui
,
par

Test, communiquaient immediatement avec ceiix

de Batavia, par I'oiiest, avec I'Ank^e.

« 11 r(5sulta de ce systeme de canaux que le

Tjiliwong, dent le courant avait beaucoup de

force a son entree dans la ville, dut c^der aux

cours t^missaires une partie de ses eaux
;
qu'ainsi

ce fleuve, considerablement affaibli, ne pouvanl

plus porter jusqu'a la mer les corps insolubles en-

train^s par la puissance du courant au-dessus de

Batavia, fut force de les deposer, partie dans les

canaux, partie a son embouchure, de maniere a

rendre plus haut et plus large le banc qui s'y

trouvait. Des lors le rapide et beau Tjiliwong ne

fut plus qu'un petit cours d'eau, et, loin de pu-

rifier la ville, il I'infectait par les pr^cipites dont il

remplissait les canaux, qui devenaient de moins en

nioins profonds et de plus en plus immondes.

« Cet etat de choses fut empire par le violent

Iremblement de terre de 1699, qui changea sen-

siblement le cours du fleuve. Ses eaux se fraye-

rent uu passage a travers champs, et lorsqu'elles

rentrerent dans leur lit
,
plus pres de la ville , elles

charriereut une si grande quantite de pierres et
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de vase que les canaux de la ville en furent entie-

rement remplis, que Feau cessa d'etre potable et

que les poissons moururent.

« Neanmoins on ne devint pas encore sage.

On souilla meme de plus en plus les canaux en y

jetant toutes sortes d'immondices. On laissa I'eau

fangeuse repandre ses exhalaisons pestilentielles et

les hommes mourir. Ce n'etait que lorsque les ca-

naux cessaient ou allaient cesser d'etre navigables

,

qu'on les curait un pen; mesure insufFisante , et

qui ne faisait que pallier le mal au lieu d'y re-

medier.

« Sous de telles influences, il etait inevitable

que les maladies et la mort exergassent de terri-

bles ravages dans I'enceinte de Batavia. Les listes

mortuaires font fremir a I'aspect du nombre des

victimes, qui s'elevaient a des milliers (1).

« Les principales maladies des habitants de Ba-

tavia etaient des fievres pernicieuses et des dys-

senteries intenses; et Ton pent, sans exageration,

attribuer a ces causes les cinq sixiemes des deces.

Les Europeens etaient ensevelis dans la ville, les

(1) De Mb9 k 1778 inclusivement, 74,254 personnes onl ete inhu-

m6es dans la ville et dans ses alentours, sans compter les villages oij

chacun enlerrait ses raorls sur son propre terrain.
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Chinois, hors dcs murs, sur les deux cotes de la

route de Jacutra.. Nouvelles et puissantes causes

de maladies qui couterent la vie k beaucoup de

moude. Enfni le mal devint si grand, qu'il fut

uii instant question d'abandonner Batavia, et de

faire de Sourabaya le siege du gouvernement

hollandais dans ces contrecs. Ce projet avait ^te

propose par Daendels; mais, le voyant trop forte-

ment combattu , il en con^ut un autre non moins

vaste : c'etait de transformer Batavia elle-meme , et

de d^truire, autant qu'il ^tait possible, les causes

d'insalubrite occasionnees jusque-la par I'igno-

rance et la routine.

c< II commen^a par faire combler la plupart des

canaux, afin d'assurer au fleuvc un courant plus

rapide. II fit exhausser et cultiver des marecages

et des champs de riz abandonnes aux environs de

Batavia. Convaincu que le voisinage destombeaux,

et surtout celui des tombeaux cbinois, situes dans

un terrain marecageux, etait funeste a la popu-

lation, il ordouna que les enterrements eussent

lieu plus loin de la ville. Daendels, dont le

merite, comme celui de beaucoup de grands

hommes, ne fut reconnu qu'apres sa mort, com-

prenait la necessite d'en finir avec les conditions
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deleteres ou se trouvaient les habitants de Bata-

via. Certain que cette ville .n'avait plus d(§sormais

d'ennemis a craindre a I'interieur, il en fit raser

les murs et le fort, et resolut de placer Batavia

sur un terrain plus 6le\6, a trois milles environ

ou quatre kilometres de la ville ancienne. II com-

menga aussitot la construction de la ville neuve

par les casernes, les jolis pavilions d'officiers, et

le palais du gouvernement
,
qu'il fit Clever sur le

terrain de Weltevreden.

« Get exemple fut suivi de tons les cotes. Bien-

tot Mooleuvliet, Noordwyk, Byswyk, Gonong-

Saharie , compterent de nouvelles maisons de bon

gout, espacees et spacieuses; et des Fan 1816,

presque tons les Europeens avaient quitt(^ Fan-

cienne ville; il n'y restait plus que les bureaux

indispensables du gouvernement, de la municipa-

lite et des maisons de commerce.

« De leur cote, les Ghinois et les aborigenes,

dont I'existence tenait a celle des Europeens, ba-

tirent des villages dans le voisinage immediat de

la ville neuve, ou donnerent plus d'extension a

ceux qui s'y trouvaient deja, surtout depuis I'e-

poque ou les habitations des Europeens commen-

cerent a s'elever en grand nombre autour du
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Konings-Plein , a Parapattan, a Tanabang, h Kra-

mat ct sur la grande route de Buitcnzoorg. Ainsi,

en moins de vingt ans, on vit Batavia rcnaitrc plus

belle, et se transformer en une ville int^rieure,

spacieuse, ^l^gante, qui fait Tornement de I'lnde

n(5erlandaise.

« II s'ensuivit que, dans Tancienne ville, beau-

coup de maisons tomb^es en ruines furent de-

molies; que la suppression du fort et de I'en-

ceinte, ainsi que la diminution du chiffre de la

population, rendirent la ville plus large, plus

ouverte, et faciliterent le passage de I'air. Cette

partie de Batavia fut done aussi assainie elle-

meme, et le seul camp chinois conserve encore

sa primitive insalubrit(5. Quant a la ville neuve,

situ^e sur un terrain plus (51ev6, plus ferme, plus

sec; environnee d'une quantite de champs fertiles

et bien cultives; composee de beaux quartiers

dont I'excellente distribution promet a I'air de

circuler en liberte, elle comprend une ^tendue

beaucoup plus considerable que celle de I'ancienne

ville, et elle est dans des conditions hygieniques

incomparablement meilleures. Aussi les fievres per-

nicieuses et les dyssenteries qui ont fait autrefois

tant de ravages a Batavia, ne se rencontrent plus
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que dans quelques villages des environs construits

par les indigenes dans des conditions d^plorables;

et si parfois ces maladies apparaissent encore dans

la ville , c'est avec un caractere benin
,
qui les rend

presque inoffensives. C'est ainsi que Batavia, sans

etre devenue, conime le disait tout a I'heure Ic

major, la ville la plus saine du globe, a du moins

acquis un degre de salubrite qui ne le cede a au-

cune des villes placees dans des conditions iden-

tiques. J'ajouterai enfm, pour dire toute la v^rite,

que les difFerents quartiers de la ville ne sont

pas tons egalement sains, et que si le Weltevre-

den, Konings-Plein , Parapattan, Kramat, le fau-

bourg de Buitenzoorg et d'autres, ne laissent rien

a desirer, il est encore un grand nombrc de lo-

calites qui sont loin d'avoir 6i6 assainies comme

ces quartiers privilegies, sans parler du camp

chinois, qui, comme je I'ai dit, offre encore au-

jourd'hui, sous le rapport de I'insalubrite , le spec-

tacle le plus deplorable. »

Quand le docteur eut cesse de parler, je le

remerciai des details dans lesquels il avail bien

voulu entrer pour m'instruire de I'etat sanitairc

d'une ville qui allait devenir, au moins pour un

certain temps, ma residence principale. « Gepen-
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daiit, ajoutai-je, il est unc maladie dont vous ne

m'avez pas parle, qui a fait, a cc que j'ai en-

tcudu dire, de terribles ravages a Java et a Ba-

tavia il y a peu d'annees, et qui s'y est ^tablie,

pour aiusi dire, en permanence, comme dans

rinde ; vous avez deja compris que je veux parler

du cholera-morbus.

— Je vous ferai d'abord observer que le cho-

lera ou mordechi, comme nous I'appelons ici,

n'est pas plus endemique dans ce pays qu'en

Europe, ou il vient de faire aussi de terribles

apparitions. Cette maladie fut importee, en 1819,

de rinde transgangetique a Java, et ellc attaqua

d'abord Samarang, une des trois grandes villes

de rile. Apres avoir cxerce d'horribles ravages

dans cette ville, le cholera commen^a a s'etcndre

d'abord le long de toute la cote septentrionale de

Java, ensuite dans I'interieur de File. II emporta

dans sa marchc cent dix mille habitants. Mais c'est

a Batavia, et surtout dans le port de Samarang,

ou il reparut en 1822, qu'il fut le plus desas-

trcux. Depuis la peste noire , que les chroniques

contemporaines du xiv' siecle pretendent avoir

emporte la moitie de la population de I'ancien

continent, jamais Epidemic aussi devorante ne
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parcourut une aiissi vaste surface, et ne frappa

un aussi grand nombre de victimes. Mais Java ne

fut pas plus maltraite que beaucoup d'autres con-

trees que ce redoutable fleau visita successive-

ment a partir de cette epoque. II se propagea, du

delta du Gauge, ou il est endemique, dans toute

I'Asie meridionale et orientate , et dans une grande

partie de I'Asie moyenne; il decima non-seule-

ment les populations des lies de la Sonde, mais

celles des Philippines et du reste de la Malaisie,

jusqu'aux extremites orientales de I'archipel des

Moluques. Apres avoir moissonne les iles de Cey-

lau, de Maurice, de Bourbon, de Madagascar et

do Zanzibar, il envahit I'Arabie et penetra en

Perse, en Syrie et en figypte. De la Perse il s'e-

tendit en Russie, et parcourut dans toute son

^tendue cet immense empire. De Moscou et de

Saint -Petersbourg, il se propagea avec une el-

frayante rapidity jusqu'aux armees entre lesquelles

devait se decider le sort de la belliqueuse et mal-

heureuse Pologne. De la il s'etendit en Hongrie,

en Autriche , en Boheme , en Prusse , dans le reste

de I'Allemagne, en Angleterre et en France; en-

fin, franchissant I'Atlantique, il s'elan^a comme

un vautour affame sur le nouveau monde, et,
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ayant repris son vol vers rOccident, il desole

aujourd'hui I'Espagne et Alger. Quant ^ Java et

aux iles voisines, cet inexplicable fleau semble les

avoir abandonnecs, sauf quelques cas isoMs qui

se presentent encore de temps en temps, mais qui

n'ontplus rien dii caractere de I'epid^mie de 1819

et de 1822. Du reste, dans les Grandes-Indes

orientales, comme dans ces contrees, cette ma-

ladie nous a paru, a nous, peu redoutable pour

les Europeens amis de la temperance. Pour resu-

mer enfin cette dissertation physico- medicate,

j'ajoutcrai que Ic soin d'eviter toute espece d'ex-

ces, I'habitude d'une grandc proprete, sont les

moyens bygieniques que je recommande avec le

plus d 'instance aux Europeens nouvellement de-

barques dans ce pays. Le clioix d'un logement

dans un quartier salubre est aussi essentiel, et

jc vous certifie qu'avec ces precautions vous vous

garantirez non-seulement du cholera, mais aussi

des autres maladies ordinaires a toutes les con-

trees intertropicales , et plus particuberes a Ba-

tavia.

— Je vous remercie, repondis-je au docteur,

de vos nouvelles indications et surtout de vos

conseils, que je tacberai de suivre scrupuleuse-
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ment. Cependant, ajoutai-je, il me semble avoir

remarque pres de la nouvelle ville encore beau-

coup d'eaux stagnantes et de marais, dont les

emanations me sembleraient etre un danger pour

ces nouveaux quartiers dont vous vantez la salu-

brite?

— Ces marais ne sont pas sans inconv^nients,

sans doute; mais d'une part leur action malfai-

sante est attenuee par la vegetation luxuriante qui

les entoure et les couvre en partie; d'un autre

cote, les exhalaisons de ces marais, qui ne con-

tiennent que de I'eau douce, sont beaucoup moins

pernicieuses que celles des marais d'eau salee qui

se repandent sur Fancienne ville et sur la rade.

La science explique ce phenomene; mais je vous

ferai grace de ses explications, pour ne vous par-

ler que de 1'experience qui a demontre que les

fievres dans Fancienne ville et sur les vaisseaux

mouillant tout pres de la cote, portent un carac-

tere beaucoup plus grave et denoncent une dispo-

sition plus forte aux symptomes typbiques, que

celles qui se declarent dans la ville neuve et aux

environs. Nous voyons tons les jours des preuves

de ce fait dans le grand hopital militaire de Wel-

tevreden. II y a continuellement entre nos mains
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iin grand nombre dc malades atteints de fievres

endemiqucs. La plupart appartiennent a la garni-

son casernee a Welte\Teden; mais il est remar-

quable que peu de ces malades succombent. Leurs

fievres n'ont, en general, que les symptomes de la

fievre intermittente tierce ou quotidienne; elles

vont rarement jusqu'a la fievre nerveuse ou au

typhus complet. Ce meme hopital offre de tristes

et nombreux exemples de marins qui continuent

d'etre victimes de I'insalubrit^ de la rade et de

I'ancienne ville; et tout en 6tant convaincu de la

cooperation d'autres causes importantes, je pense

qu'une grande partie du mal est imputable aux

marais d'eau salee. »



CHAPITRE 11

Le docteur Weelkaer. — La Soci6t6des arts et des sciences de Balavia.

— Effets de la transformation de Batavia. — Aspect de la ville nou-

velle vue d'une hauleur qui la domine. — Apergu du rfegne vegetal

aux environs de Balavia. — L'ile de Java. — Son importance. — Sa

position g6ographique. — Sa population. — Sysl^me orographique.

— Principales montagnes. — Productions min^ralogiques. — Vol-

cans. — Climat. — Temperature. — Moussons : I'une s^che,

I'aulre humide. — R^gne v6g6fal. — R^gne animal. — Rfegne

mineral.

Le docteur dont j'ai rapporte la conversation

dans le chapitre precedent se nommait M. Weel-

kaer. Je commenQai des lors avec lui une liaison

qui s'est continuee pendant bien des annees, et

qui n'a pris fin qu'a la mort de cet homme esti-

mable , arrivee I'annee qui preceda mon retour en

Europe. Le docteur Weelkaer etait membre de la

Soci^t^ des arts et des sciences de Batavia, so-

3
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ci^t^ qui est la premiere de ce genre etablie par

les Europeeiis en Orient, et qui jouit d'une juste

c^lebrit^ dans le monde savant. II me fit faire la

connaissance de plusieurs de ses collegues , et c'est

grace k leur obligeance et k celle du docteur que

j'ai pu me procurer un grand nombre de notions

curieuses et interessantes sur tout ce qui concerne

les possessions neerlandaises dans cette partie du

monde.

J'avais fait, presque toujours seul, dans I'int^-

rieur de Batavia les promenades dont j'ai parl(5.

Mais quand j'eus fait la connaissance du docteur

Weelkaer, il m'accompagna souvent dans des ex-

cursions aux environs de la ville, par suite des-

quelles je I'envisageai sous un autre aspect qu'elle

ne m'avait paru au premier coup d'ceil. II m'i-

nitia en meme temps a la splendide flore de ce

pays, qui n'est toutefois qu'un echantillon iu-

complet de la ricbe vegetation de Java. Voici le

resume des notes que je pris k la suite de ces

excursions.

La ville de Batavia, comme nous I'avons dit

dans le cbapitre precedent, n'est plus cc qu'elle

etait il y a un demi - siecle. Jadis une forteresse

,

elle n'est actuellement qu'un systeme de villas
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formant avec un autre systeme de kampoDgs (1)

un ensemble tres - 6tendu. La ville ancienne,

que des demolitions continuelles transforment de

jour en jour en rase campagne, ne jouit plus que

d'une vie languissante qui serait depuis longtemps

eteinte sans le voisinage de la rade. Les endroits

qui servaient jadis de residences aux gouverneurs

ne sont aujourd'hui que des mines, couvertes

d'herbes et de broussailles ; les nombreux blocs

de maisons, habitees autrefois par une population

abondante, ont disparu ou out fait place a des

deserts ou perce qk et la un toit qui s'^croule; les

pares ou kampongs de cette partie, jadis la retraite

des classes opulentes , sont changes en taillis et en

marais, et il n'y en a que tres-peu qui, occupes

par quelque Cbinois ou cr^ole, aient ^chappe a la

mine gen^rale.

Quant a la ville nouvelle, si d'un terrain eieve

vous portez a votre insu les yeux sur son en-

ceinte, vous ne vous doutez guere que c'est la

capitate des Indes n^erlandaises qui s'etend a vos

pieds. On ne voit point ces groupes serr^s de

hautes maisons qui constituent ordinairement une

(^) Bourgades enlour^es d'arbresel rcssemblant a un pare.
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ville; on ue voit point ces tourbillous de fum^e qui

s'echappent des niille chemin^es dcs fabriques

bruyantes; point de domes ni de tours. On n'en-

tend pas ce bruit assourdissant et perpetuel qui

sort du fond des rues, rien enfin de ce qui pour-

rait vous deceler le voisinage d'une capitale. Fi-

gurez-vous un jardin de quelques kilometres

d'^tendue; imaginez-vous qu'il est convert d'un

reseau d'arbres plus ou moins elev^s; que ce re-

seau est compose de larges mailles, formees par

les vastes places, les cimetieres, les jardins pota-

gers et les sawahs (1); et vous aurez un plan fidele

de la Batavia d'aujourd'hui. Mais ou trouver les

batiments? Us sont places au milieu des arbres,

et, loin de s'^lever au-dessus d'eux, ils se cachent

plutot dans leur feuillage. II n'y a que peu d'edi-

fices publics qui fassent exception a cette regie

generale.

Aussi eut-il ^te contraire au but que se propo-

saient les habitants modernes de Batavia, de con-

struire des maisons de ville , aux facades hautes et

superbes. Le gout oriental ne se fiit-il meme pas

oppose a de telles constructions. Taction souter-

{i) On donne le nom de sawah aux riziircs qu'on peul inonder arli-

liciellemeiil.
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raine d'lm sol volcanique aurait, certes, seule

empeche de cumuler les etages, dans la crainte

d'augmenter encore le danger des tremblements

de terre. Voila pourquoi la ville de Batavia, la

ville moderne bien entendu, se presente si mo-

destement a vos yeux, ce qui n'empeche pas

qu'elle ne soit plus belle et plus ravissante que

dans les temps passes. Voila pourquoi, au lieu

d'un systeme de toits grisatres, vous voyez un

vaste et magnifique pare se derouler a vos pieds.

J'ai deja esquiss6 les principaux quartiers de la

ville. Au risque de tomber dans des redites, je ne

saurais m'empecher d'appeler I'attention de mes

lecteurs sur cette variete de scenes pittoresques

que presentent la ville et ses environs. II y a

quelque chose d'eminemment caract^ristique dans

I'enlacement des quartiers europeens , chinois et

indigenes.

Quel charme offrent a la vue ces habitations

indigenes, simples cabanes de bambou, ombra-

gees par les figuiers et les tamariniers, que les

Malais bouddhistes venerent comme leurs vaches

saintes et cherissent comme les kalapas ( cocotiers

)

aux cimes etoilees

!

Quel aspect pittoresque se presente a vos yeux

,
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si, nil pen ail dela des limitcs de la ville, vous

ploDgez vos regards daDs les rizieres verdoyaiites

qui, vous entourant de tous c6tes, ressemblent a

line mer immense, on tantot les innombrables

tombeaux des Chincis, tantot les villages, ailleurs

les maisons de campagne, forment autant d'ilots;

le tont convert et environne de ce que la vegeta-

tion offre de plus fastueux et de plus splendide,

le tout charmant par la vari^te des formes et les

differentes nuances de verdure! Le regne vegetal,

en effet, offre ici un aspect vraiment grandiose

et imposant. Et tont d'abord se presentent les pal-

miers majestueux, illustres parmi tous les veg6-

taux, et bienfaiteiirs de la population indigene.

Comme s'ils ^taient p^n^tres du sentiment du

rang superieur qu'ils tiennent dans le regne ve-

getal, ils s'^levent fierement au-dessus des plantes

environnantes , et leurs troncs restent entiers jus-

qu'a ce qu'ils soient parvenus an niveau des som-

mets des arbres voisins; alors ils envoient de tous

cotes leurs rameaux splendides comme pour annon-

cer anx environs la presence de ces arbres bienfai-

sants qui produisent le pain, le lait et le vin (1).

(1) L'arbre a pain, le cocolier et d'aulres esp^ces de palmiers four-

nissenl unc substance donl on fail du pain . une liqueur douce



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 39

C'est done a juste titre que deux de leurs genres

portent, en botanique, le nom de Ph^nix et de

Coryphee, et que la denomination de iwinces a

^t6 choisie pour designer les palmiers comme les

princes du regne v^g^tal.

Quatre vari^t^s de palmiers, connues sous les

noms de kalapa, de gebang, d'aren et depinang,

sont surtout cultiv^es 'k Batavia, et Ton trouverait

a peine un arpent de terre oti ces plantes ma-

gnifiques ne s'offrent pas aux regards. On ne

saurait se faire une idee de la vive impression

que j'eprouvai, lorsque pour la premiere fois je

contemplai la splendeur de la vegetation tropicale

dans les environs de Batavia. L'aspect seul des

palmiers me frappa tout d'abord sur ce sol ou la

nature ne cesse jamais de produire tout ensemble

des fleurs et des fruits.

Aussi commun^ment que les palmiers , on ren-

contre ici dans les kampongs et les jardins, les

musacees, les beaux bananiers ou pisangs avec

leurs feuilles gigantesques et leurs fortes grappes

de fruits. D'une taille moins haute que les pal-

miers, ils se plaisent dans leur voisinage comme

comme du lait, etqui, par la fermentation, devient une esp^ce de

vin connu sous le nom de vin de palmier.
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pour participer a leur gloire, ou pour ombrager

(ic leur feuillagc magnifique ct gigantesque les

troncs sveltes et nus de ces arbrcs.

Les palmiers et musacees constituent les plantes

les plus caracteristiques de Batavia. Mais il s'en

faut de beaucoup qu'ils soient les seuls. Partout on

apergoit des groupes charmants de sveltes bam-

bous, dont les tiges reunies en faisceaux pres du

sol se developpent, se degagent peu a pen et se

terminent enfni en cimes d'un 6pais feuillage.

Partout ou Fceil perce, il decouvre le solatri

[calophyllum sulatri), le tamarinier, le canari

[canarium commune)^ le waringin, le waroe

(hibiscus tilianus), le djatti wolanda et tjammara

[casnarina equisetifoUa). lis sont plantes sur les

bords des chemins et des quais, tant dans la ville

ancicnne que dans la ville moderne. Ce sont le

djatti wolanda [guazanca tomentosa) et le pohom

assem [tamariiidus indica), qu'on y trouve en si

grand nombre qu'un double ou triple rang de ces

arbres forme une enceinte autour des deux grandes

places de Waterloo et de Konings-Plein. Les

waringins, les canaris et les tamariniers abon-

dent aussi dans les terres et les jardins des Euro-

p^ens; ils ombragent, dans les kampongs, les
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habitations modestes des indigenes conjointement

avec beaucoup d'arbres d'une utilite generate.

Partout on contemple leurs formes, qui enchantent

I'oeil. C'est ainsi que le waringin [ficus benjamina)

charme nos yeux par I'elegance de sa ramifi-

cation et de son feuillage; le tamarinier, par sa

cime etendue et ses feuilles finement pinnatifides;

le canari, par son tronc gigantesque et sa cou-

ronne vert fonce; le kapok [eriodendron anfra-

ctuosum), par ses rameaux qui, sortant du tronc,

forment avec lui un angle droit, et qui, mal-

gre cette direction horizontale , ne jettent que

peu d'ombre; le docrian [durio zibethi7ius)
,
par

sa hauteur imposante et ses fruits ^normes; le

karet [ficus elastica), par son tronc court et ses

rameaux pendants , largemcnt etendus. Les arbres

de taille moins elevee ne manquent pas non plus

d'elegance. Les Grangers et les citronniers, les

djerokh des indigenes, le mangonstan [(jarcinia

mangostana) , le nangha-wolanda [anona muri-

cata) et le boewah-nona [anona squamosa), s'ils

n'attirent point I'oeil par I'elegance de leurs formes

,

nous charment du moins par la splendeur de leurs

fruits. On les rencontre partout dans les kampongs

accompagnes d'une variety surprenante d'arbres
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et d'arbrisseaux disparates , mais dont Vabondance

meme nous empeche de les nommer ici sp^ciale-

raent. D'aillcurs c'est assez nous occuper, pour le

moment, de Batavia en particulier; il est temps

de Jeter un coup d'ceil sur I'ile de Java elle-meme,

et dans les quelques mots que nous dirons do ses

productions, nous completerons ce que nousavons

pu omettre sous ce rapport en parlant de la capi-

tale et de ses environs.

L'ile de Java est s^par^e de celle de Sumatra

par le c^lebre d^troit de la Sonde, ou plutot de

Sounda. Le navigateur qui, en venant de I'ocean

Indien, a ses deux iles a gauche et a droite, voit

bientot devant lui la grande terre de Borneo; de

la cette denomination commune d'iles de la Sonde

ou de Sounda, donn6e a ces trois contr^es, de-

nomination insignifiante et contestee par quelques

geographes a I'^gard de Borneo , mais sur laquelle

il est inutile de chicaner. Le nom de Sou7ida pa-

rait venir du Sanscrit sindu, mer, fleuve, grande

eau, et rappelle le sund des Danois et le sound

des Anglais.

L'ile de Java, jadis siege d'un grand et floris-

sant empire indigene, centre de la puissance hoi-
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landaise dans les mers d'Orient, domine, par sa

position, les principales entries des mers qui bai-

guent I'Asie orientale. En grandeur elle n'egale

ni Borneo, ni meme Sumatra, car elle ne s'^tend

en longueur de I'ouest k Test que I'espace de neuf

cent quatre-vingts kilometres; sa largeur varie

de cent vingt a deux cents kilometres, et sa su-

perficie pent ^tre ^valu^e a vingt - deux mille huit

cents kilometres g^ographiques carres. Sa popu-

lation (1) est cependant plus considerable et ses

habitants plus industrieux, surtout pour ce qui

concerne le commerce, les arts et I'agriculture,

ce qui lui assure incontestablement le premier

rang dans la Malaisie. Le nom de Java ou Djava

est malais, et signifie selon les uns une grande

ile, selon les autres une espece d'orge, javoua,

qui y croit en abondance.

(1) D'apr^s le baron P. Melvill de Carnbee, la population de Java el

des petites lies environnantes s'elevait, en ^845, k neuf millions

cinq cent soixante raille trois cent quatre-vingts habitants, et pour

Java separement, k neuf millions deux cent trente-cinq mille trente-

trois. Dans ce dernier norabre la population indigene est compile pour

neuf millions quatrc-vingt-treize mille sept cent six; le reste se com-

pose d'Europ^ens, de Chinois, d'Arabes, Boughis, etc., et seulement

cinq mille cent onze esclaves. « On peul ajouter en toute confiance

,

ditM. Melvill, qu'aujourd'hui {^848) le veritable chiffre de la po-,

pulation de Java d^passe dix millions. » (Moniteur des Indes orien-

tales, t. II.)
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Java est travcrsee dans sa longueur par une

suite de trois chaiues formant trente-huit mou-

tagnes bieii distinctes et fort ^levees, oii Ton

compte plus de quinze volcans eteiuts ou en

ignition. Les premieres hautes montagnes com-

mencent au sud de Batavia; elles portent le nom

de Pangerangon ou les Montagnes bleues; c'est

entre la province de Tcheribon et celle de Sou-

rakarta que s'accumulent les plus hautes monta-

gnes : le Gounong-Karang, le Tourenterga, le

Tagal et le Keddo; plus a Test, les Deux-Freres

ou Soudara-Soudara, les monts Louvon, Domong,

Djapan , le Merbabou, le Sindoro, le Gounong-

Prahou et le Soumbing, continuent la chaine

jusqu'a la pointe orientale.

Les plus hautes montagnes ne depassent point

trois mille quatre cents metres; leurs flancs sont

escarpes, et leur sommet, presque aussi grand

que la base, est ordinairement termine par un

plan horizontal. Ces montagnes presentent au geo-

logue un grand nombre de roches, telles que des

amphibolites , beaucoup de quartz, de feldspath

et de mica; on y trouve des masses de porphyre,

de I'agate, du cristal de roche et du jaspe com-

mun. Comme presque tons les terrains quartzeux,
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elles sont peu riches en mineraux^ elles renfer-

ment cependaut du soufre, du plomb, de I'etain,

du cuivre et meme de l'argent; mais la difficulte

du terrain et le peu d'abondance du minerai en

ont fait abandonner 1'exploitation.

VOLCANS.

Les volcans les plus importants de ces mon-

tagnes sont : le Salak, presque entierement com-

pose de basalte, et dont la derniere eruption

remonte a 1760. Le Gounong-Gontour ne cessa

d'etre en eruption de 1800 jusqu'en 1807; il en

eut encore une en 1840. Le Kiamis lance conti-

nuellement de I'eau chaude et de la bone. Le

Galong-Gong eut une terrible eruption en 1822.

L'Arjouna, haul de plus de trois mille metres,

rejette continuellement de la fumee. L'Idjen, dans

une de ses dernieres eruptions, vomit un volume

d'eausi prodigieux, que sur une etendue de quatre-

vingts kilometres une grande partie du pays, situee

entre ce volcan et la mer, fut completement inon-

dee. Parmi ces volcans, celui dont le cratere est

le plus large est le Tankouban - Prahou , c'est-a-

dire la barque [prahac) renversee, parce que son
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cratere, qui est situ^ a sept cents metres de hau-

teur, a la forme d'un entonnoir.

CLIMAT.

L'ile cntiere jouit d'un climat salubre, excepts

dans quolques expositions de la cote du nord,

dont on a fort exag^r^ I'insalubrit^, surtout k

regard de la capitale, ainsi que nous I'avons dit.

TEMPERATURE.

Le thermometre centigrade s'^leve, dans les

parties basses, telles que Batavia, Sourabaya et

Samarang, jusqu'a cinquante - trois degres vers

trois heures de I'apres-midi. An-dessus de la

plains de Samarang, a trois cents metres d'eleva-

tion, il pent descendre jusqu'a vingt-cinq. II varie

de sept a huit degres entre le lever ou le coucher

du soleil et le milieu du jour. Une telle tempe-

rature rend le sejour de Java un pen contraire a

la constitution des habitants de la zone temperee.

Cependant, comme me le disait souvent le doc-

teur W'eelkaer, les Europeens peuvent, avec cer-

taiues precautions hygieniques , et en 6vitant avec
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soiii toute espece d'exces, braver impunement les

efFets de cette temperature. Si, malgre ces pre-

cautions, ils out peine a s'acclimater, il y a a cin-

quante kilometres dans I'interieur des coUines et

des plateaux d'une hauteur considerable, ou I'air

est sain et frais. Les vegetaux d'Europe, et par-

ticuliercment les fraises, y croissent en abondance.

Les habitants y sont vigoureux ; leur teint annonce

la sant6. C'est la que les medecins envoient les

malades ou les Europeens qui out de la difficulte

a s'acclimater; les uns y guerissent en pen de

temps, et les autrcs s'y habituent plus facilement

au climat des contrees inf^rieures. Tout I'interieur

de rile jouit des memes avantages. On cite entre

autres les environs de Sourakarta, residence de

I'ancien empereur de Java, qui sont renomm^s par

la puret^, la fraicheur et le parfum de I'air qu'on

y respire, sans parler des nombreux ruisseaux qui

roulent dans ce pays privil^gie une onde limpide

et salutaire.

Les Javanais ne connaitraient pas les vicissi-

tudes des saisons, si des vents p^riodiques ne

divisaient I'annee en deux parties appelees mous-

sons. Chaque mousson dure six mois : I'une est

seche, et ne donne a la terre que I'eau indis-
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peiisable aux plantes ; I'autre est humide , et four-

nit des pluies qui tombent par torrents, surtout

dans les pays montagueux. Les mois de decembre

et de Janvier sont les plus humides; les mois de

juillet et d'aoiit, les plus sees. Durant cette der-

niere saison, les nuits sont plus chaudes que les

jours. Dans les montagnes, on passe rarement une

journ^e sans orage, et des que le bruit de la

foudre se fait entendre , on sent la terre trembler

sous ses pas; les eclairs embrasent Tatmosphere

comme des nuages de feu, et leur lumiere est tel-

lement vive qu'on est contraiut de fermer les yeux.

Quand la pluie tombe, ee n'est pas en brouillard,

ni en grain ou en poussiere monotone et con-

stante comme a Paris, ce sont des torrents, des

cataractes , un deluge : le ciel semble se fondre en

eaux pendant plusieurs jours, et les animaux epou-

vantes font entendre des cris de terreur. Pendant

la mousson seche, on n'eprouve point la meme

aridity que dans I'Hindoustan ; mais I'atmosphere

est souvent rafraichie par des pluies a verse
,
qui

rendent a la terre toute sa parure. On coogoit que

ce melange d'humidite et de secheresse doive puis-

samment contribuer au developpement de la ve-

getation. Aussi le delta de I'figypte n'est pas plus
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fertile que la plupart des vallees de Java, dont le

sol est sans cesse en culture ;, et non pas, comme

celui d'Europe , asservi a quatre saisons.

HISTOIRE NATURELLE.

On trouve a Java les differents degres de 1'^-

chelle vegetale, depuis les plantes aquatiques jus-

qu'aux plantes alpines; la profusion des v(^getaux

^tonne a chaque pas , depuis les cotes sablonneuses

jusqu'au fond du cratere des volcans.

REGNE VEGETAL.

On compte plus de cent varietes de riz, qui ont

presque toutes des noms differents. Les plantes les

plus utiles qui croissent dans File sont celles dont

nous avons deja fait mention en parlant de Bata-

via : le mais {^zea mahis), les feves on kachang,

le chili [capsilum), la canne a sucre, I'arbre a

savon ou rarak i^sapindus saponaria), le gamhir

,

le colon, le bendoud, arbrisseau d'ou decoule le

caoutchouc ou gomme elastique, le ramboutan, le

jock, le grenadier, I'ananas, I'arbre du benjoin,

le glougo, Fagave, le manioc, le kantang, le pam-

plemousse, le copal, le kavari, le tek, le kijatil,

4
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qui founiit un excellent bois de charpente ; la

cochenille , la vanille , le pastel , le datura , le bo-

lanza, I'arbre qui produit I'eug^uia ou pomme de

rose, le cacao, le maguey, espece d'articbaut, le

manguier, le poivrier, le muscadier, le kabab, qui

fournit une huile balsamique; le sourennapi, qui

sert a faire de jobs meubles; I'arum {se?ite), le

cassan, la patate douce, riguame, le sagou, le

cafier, le giroflier, le ricin, la calebasse, le tabac,

le melon, le raisin, I'indigo, etc. etc. On y trouve

aussi plusieurs especes d'arbres de construction,

de charronnage, de menuiserie, d'ebenisterie. Les

fougeres, qui ne sont en Europe que des plantes

herbacees, atteignent dans I'ile de Java la hau-

teur de vingt-sept metres; rien n'est plus pitto-

resque qu'un bocage de fougeres en arbres. Enfin

,

quelques especes de mousses s'y elevent a la hau-

teur d'un pied.

Cette ile importante renferme plusieurs plantes

v^n^neuses , entre autres Ya7^bor toxicaria de

Rumph, et le tchettik
,

plante rampante dont la

fructification n'est pas encore connue. Le sue v6-

neneux de ces plantes sert a empoisonner des

fleches tres- minces de bambou, qu on lance avec

des sarbacanes.
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REGNE ANIMAL.

Le charaeau , I'ane et I'el^phant existent a Java,

mais lion dans I'etat sauvage. Les chevaux, qu'on

croit avoir ete amenes d'Arabie, y sont devenus pe-

tits , mais sans perdre leur force et leur vivacite. Le

pore chiuois s'y naturalise a merveille ; les chevres

,

le boeuf et la vache y prosperent, et d'^normes

buffles aident I'agrieulteur dans ses utiles travaux.

Les moutons, les gazelles, les lievres et les lapins,

le tigre et une espece de leopard, le chat-tigre,

le chacal, le rhinoceros bicorne et unicorne, des

cerfs de plusieurs especes et une grande quantite

de singes peuplent ses forets.

La plupart des oiseaux de basse -cour de I'Eu-

rope ont ^t6 transport's a Java : les faisans, les

jouglis ou grebes, les pies, les cailles, la poule

de Java, les becassines, les canards, les oies sau-

vages et I'aigle blanc peuplent les bois et les ma-

rais. La famille des perroquets se compose d'une

foule d'individus inconnus aux autres contr'es de

la zone torride. Le kakatoes blanc, dont la tete

est ornee d'une aigrette jaune, et le lori rouge y

sont assez communs; le raagnifique argus male,

r^mou ou casoar casque des Moluques, gallinac'e
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gigantesque semblable par sa taille a I'autruche,

y sont naturalises. La fameuse salangane [hirundo

esculenta), hirondello dont le nid excite la gour-

mandise des Ghinois, s'y trouve eii abondance

dans des cavernes situees aupres de la mer, et

forme une brauche importaDte de commerce de

Java avec la Chine. Le crocodile infeste les ri-

vieres. Les forets renferment des serpents de toute*

grandeur, et Voutar-saica, pithon-amethyste,

nomme faussement boa, grande couleuvre des lies

de la Sonde, espece qui a plus de dix metres de

long, ainsi qu'une vipere verte fort daugereuse.

Du temps de Valentyn (naturaliste et geographe

qui a publie de curieux details sur Java vers la

fin du dernier siecle), on comptait cinq cent

trente-huit especes de poissons dans les rivieres

et sur les cotes de File. Gette liste a ete conside-

rablement augmentee depuis.

On y voit des lezards, des cameleons, I'iguane

et le jekko, qui tire son nom du cri qu'il fait

entendre. Les insectes fourmillent, mais ils sont

moins dangereux qu'on ne le suppose.

R^GNE MINERAL.

Les productions minerales sont rares a Java,
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ainsi que nous Favons deja fait observer; plusieurs

naturalistes pensent cependant que I'etain, le fer,

le cuivre, le marbre et meme For y existent. Les

indigenes travaillent fort bien Fetain, le cuivre et

le fer etrangers, parce qu'aucun metal n'est exploite

dans cette grande ile, sauf le soufre et le sel, qui

y forment un grand objet de commerce.

Je n'ai pas eu le dessein, comme on a pu le

voir, de m'etendre sur I'histoire naturelle de Java;

un livre plus volumineux que celui-ci n'y suffirait

pas. Je n'ai voulu qu'indiquer la nomenclature

sommaire de ses productions dans les trois regnes

de la nature, me reservant, quand Foccasion s'en

presentera, de revenir sur les principaux articles

de richesses naturelles de cette contree.





CHAPITRE III

Ethnographie. — Lcs Malais. — Origine commune. — Vari6t6 de races.

— Leur conformation. — Habilleraenl. — Les Javans ou Javanais.

— Leur caractere; leurs habitudes. — Etrangers 6tablis a Java. —
Religion. — Superstilion. — Calendrier. — Industrie des Javanais.

— Usages. — Habitations. — Jeux et amusements. — Combats de

eoqs, de laureaux, de tigres et debuffles. — Le rampok.

Mais c'est assez nous occuper de plantes et

d'aiiimaux. Un sujet plus interessant reclame notre

attention; je veux parier de la race ou plutot des

races d'hommes qui occupent ces contrees loin-

taines. Avant d'aborder ce sujet, commenQons par

reconnaitre ce grand principe d'anthropologie et

d'ethnographie consacre aujourd'hui par la science,

d'accord avec les traditions de nos livres sacres :

que Fespece humaine est une, et que, quelles que

soient les varietes qui se rencontrent dans les races
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diverses , soil pour la couleur de la peau , les traits

de la physionomie , la taille et meme la confor-

mation, toutes ont la memo origine, toutes des-

cendent d'une souche commune, et que, par con-

sequent, tons les hommes sont freres; qu'enfiu ces

differences , en apparence si tranchees , et qui aux

yeux d'un observateur superficiel paraissaient an-

noucer des especes differentes, provienuent d'in-

fluences secondaires, purement accideutelles et

dependantes des climats, de I'isolement, des habi-

tudes, de la nourriture, du degre de civilisation,

et d'une foule d'autres causes qu'il serait trop

long d'enumerer. II est done bien entendu que

quand je parlerai de peuples indigenes, abori-

genes ou autochthones de tel on tel pays, cela ne

voudra pas dire que ces peuples soient primiti-

vemeut originaires de ces contrees, mais simple-

ment qu'ils y sont etabhs depuis un temps imme-

morial, qui echappe a I'histoire ou a la tradition.

Ces principes poses, j'arrive a mon sujet.

Les Javanais appartiennent a la grande race

malaise, qui a donne son nom a Tune des quatre

grandes divisions de I'Oceanie. Le savant Marsden

place leur berceau dans le ci-devant empire de

Menang-Kabou ; M. Rienzi les croit originaires de
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la cote occidentale de la grande ile de Borneo.

Quoi qa'il en soit de ces opinions que nous ne dis-

cuterons pas, ces peuples, depuis longtemps ma-

rins et cominerQants, conquirent la peninsule de

Malaca, a laquelle ils ont donne leur nom, et ils

coloniserent vraisemblablement les cotes orientales

de rile de Madagascar et de I'ile Formose. La

plupart des Etats maritimes de Sumatra, Java,

une partie de Borneo, des Moluques et des Nico-

bars, Pinang, Neas, Singhapor, Linging, Bintang,

toutes les petites iles de I'archipel de la Sonde, etc.,

sont habites par cette race.

En general, les Malais semblent tenir des Hin-

dous et des Chinois; mais leur peau se rapprocbe

du rouge de brique fonce des Illinois et des Ca-

raibes, et quelquefois du blanc ou du noir, grace

au melange des peuples. A Timor, on en voit de

rouges fonces et d'autres tannes; a Borneo, ils

ont le teint plus clair; a Ternate, ils sont tres-

basanes et tirant sur le bistre; a Java, ils ont le

teint jaune. Les plus laids sont ceux de Linging,

les plus beaux ceux de Maindanao , les plus braves

ceux de Palembang. La grosseur de la tete des

Malais est moindre que le septierae de la bau-

teur; leur nez est court, gros et quelquefois
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epate; leur bouche est tres- large, meme chez les

femmes. Les Europeens trouvent cCs boiiches

monstrueuses , car la beauty est relative; les Chi-

nois pretendent que nous avons des yeux de bceuf,

et les yeux obliques et brides des Chinois nous

paraissent bideux. Ce que je puis assurer de la

grande bouche des Malais, c'est que, si ce qui est

utile est beau, leurs bouches sont fort belles. Je

m'explique : I'air etant Men plus dilate sous la

zone torride que sous la zone temperee, il est ne-

cessaire que I'organe de la respiration soit plus

etendu. Les Europeens, a la bouche etroite, soni

presque suffoques dans la Malaisie, a la moindre

indisposition. Si la nature daignait repondre a tons

nos pourqiioi, nos systemes sur le beau, le bon,

le bien, I'utile et I'agreable, seraient souvent ren-

verses (1).

Les Malais ont la taille bien faite; leur stature

est moyenne et carree, et ils ont pen d'embon-

point; leurs pieds, quoiqu'ils marchent sans chaus-

sure, sont tres-petits. Le sagou, le riz, les epi-

ceries et les poissons sont leur nourriture ordi-

naire.

(I) M. Domeuy do l<i«iizi, Oceame, I. i'^
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Les iins machent le betel, mele avec la chaux

vive, la noix d'arec et le tabac (ce melange est

nomme siri a Java); les autres le gambir, sub-

stance fort astringente, extraite des feuilles du

nauclea gamhir, plante sarmenteuse; cette sub-

stance leur rend le palais, la langue et les dents

entierement noirs, sans alterer leurs gencives. Le

betel et le gambir paraissent tres- sains et tres-

stomachiques, car les Malais ont I'haleine parfu-

mee. Leur vetement se compose d'un sarong, piece

d'etoffe semblable a un sac sans fond qui entoure

leur corps, et d'une veste appelee kolamby; leur

coiffure est un mouchoir plie d'une maniere ori-

ginate, pour remplacer le turban ordonne par le

culte musulman. A Java, I'homme noble, le orang-

kaya, y ajoute le manteau et quelquefois un bon-

net appele koulouk. Les pretres seulement y sont

habilles de blanc, et portent une espece de tur-

ban. Quoique un bon nombre de Malais soient

musulmans, je n'en ai vu aucun qui rase entie-

rement ses cheveux. Us sont, en general, marins,

quelquefois pirates, artisans industrieux, adroits

commergants; orgueilleux et jaloux, libertins et

perfides, mais braves et independants, hors des

villes on les voit presque toujours armes du kriss,
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espece de poignard dont la pointe est souvent

empoisonnee avec la resine du terrible oupas.

Lcs Javanais propremeut dits, on Bhonmiy for-

ment avec lcs habitants de Bali, ile voisine de

Java, line variete distincte de la race malaise; ils

paraissent issus des Borneens et des Hindous; ils

sont, en general, de petite taille et d'un teiut jau-

natre ou tanne; il reste encore, seulement dans

les cantons de I'interieur, quelques noirs, dont la

race se rencontre aussi dans im grand nombre

d'iles de la Malaisie.

Les Javans on Javanais passent pour etre infe-

rieurs aiix autres Malais, c'est-a-dire qu'ils n'ont

peut-etre pas autant de force physique, d'energie

morale et de courage; mais ils n'en ont pas non

plus les defauts. Ils sont doux et paisibles; le domes-

tiqiie est docile et zele; le maitre commande avec

egard et bonte. L'hospitalite est une vertu com-

mune parmi les Javanais : on est assure de trou-

ver chez eux un asile et de la nourriture an moins

pour vingt-quatre heures. Les liens de famille

sont puissants parmi eux, et ce peuple, quoique

musulman, est tres - tolerant en matiere de reli-

gion. Le vol et la piraterie comptent un grand

nombre de partisans dans les classes inferieures;
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mais les gens aises du pays sont honnetes et fi-

deles, et, de plus, fort attaches aiix lieux qui les

out vus naitre. Un Javan ne quittera que pour un

motif indispensable les tombeaux de ses peres;

mais il est credule, superstitieux et petri de pre-

juges : croirait-on serieusement que quelques

Javanais instruits pretendent descendre du dieu

Yichnou, et que quelques montagnards se disent

issus d'un singe de I'espece des gibbohs, appele

vulgairement wouwou (1)?

Les Maures, ou plutot les musulmans indiens

a qui Ton donne ce nom, les Boughis, les Malais

des autres contrees, les descendants des Portugais

et les Arabes, forment la liste des etrangers qui

habitent Java, non compris les Europeens et les

Chiuois; le nombre de ces derniers, tant a Java

que dans les petites iles qui en dependent, s'elevo

a plus de trois cent mille. Les Chinois ont un

capitaine et plusieurs lieutenants pour chacune

de leurs residences. lis sont Fame du commerce

de cette ile, et dans les provinces indigenes ils

sont les fermiers de presque tons les revenus.

Le mahometisme est la religion dominante du

(1) M. Domcny de Rienzi, Oceanie , I. I", p. 145.
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pays, mais mel6 aux superstitions du bouddhisme

qui I'avait precede et qui y a laisse encore de

profondes traces. Les habitants ont la plus grande

veneration pour les tombeaux de leurs marabouts

ou saints; quelques-uns de ces tombeaux sont de

beaux monuments.

Chez les Javanais, la polygamic n'est pratiqu^e

que par les grands. Le divorce est autorise par la

loi et la coutume. Les personnes d'une classe in-

f^rieure I'obtiennent pour une somme equivalaut

a cent francs de notre monnaie, et ceux de la

classe superieure, an prix de deux cent cinquante

francs. Les femmes sont laborieuses et entendent

bien I'economie domestique.

Les naissances a Java sont cel^brees par beau-

coup do ceremonies. Le pere prend le nom qu'on

a donne a son fils, selon une coutume qu'on re-

trouve dans quelques contrees de I'Hiudoustan.

Ainsi, si le fils est appele Gmereux , le pere

prend le nom de pere du Genereux. Les enterre-

ments se font sans ostentation ni cris, mais avec

decence et avant le coucher du soleil. Les cime-

tieres sont entoures de kambaja [plumiera obtusa),

plante dont le feuillage semble inspirer la vene-

ration ot la m^lancolie.
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Les peuples de la Malaisie, et surtout les Java-

nais , ont adopte successivement diverses religions

,

siir lesquelles je donnerai quelques details. Lo

culte de Chiva (1) et de Doiirga, du Lingam

(arbre de vie) mele aii bouddhisme (culte de

Bouddha), domine a Java; mais il fut consid^ra-

blement reforme des son origine. Les fragments

qui nous resteut des anciens Merits javanais ren-

ferment des details qui semblent prouver que le

culte de Siva etait plus en vigueur que celui de

Bouddha dans les anciens temps; ce ne fut que

dans les siecles modernes que celui de Bouddha

obtint la suprematie. L'invocation suivante, qui se

trouve en tete d'un petit traite de morale assez

ancien, parait le demontrer. « Je te salue, Hati

« (Siva); je t'invoque, parce que tu es le sei-

<x gneur des dieux et des hommes. Je t'invoque,

« Kesawa (Vichnou) (2), parce que tu eclaires

« I'entendement. Je t'invoque, Sounan (Surya ou

« Sourya) (3)^ parce que tu eclaires le moude. »

En outre, les musulmans javanais d'aujourd'hui

(^) Chiva ou Siva, troisieme personne de la trimourti hindoue;

Dourga, fameuse d6esseliindoue, la Pallas-Alheue des Grecs.

(2) Vichnou, deuxi^me personne de la Irimourti iiindoue.

(3) Surya, le soleil dans la mylhologie hindoue.
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ont conserve plusieurs epithetes donnees par leiirs

ancetres a Siva, qui prouvent la preeminence de

ce dieu. II est nomme Jagat-Nata, e'est-a-dire

le seigneur de Funivers, Yivatig - Wanang (le

Tout -Puissant), Mahadewa, le grand dieu. On le

rencontre encore dans les romans malais et java-

nais sous le nom de gourou (instructeur), et il en

est le principal personnage. On a donne quelque-

fois, en signe d'apotheose, aux meilleurs rois de

Java le surnom de Batara, qui ne signifie pas le

dieu incarn^ comme dans I'Hindoustan , mais une

divinite.

Aujourd'hui les habitants de Java n'attachent

aucune idee distincte au mot Bouddha, et ils con-

siderent ses sectateurs comme des idolatres.

C'est de Kalinga ou plutot Telinga , le seul pays

de rinde que les Javauais designent par son ve-

ritable nom, qu'ils assurent que leurs ancetres

re^urent leur religion. Cette assertion est confirmee

par les brahmanes qui subsistent encore dans I'ile

de Bali, voisine de Java, oii le culte hindou s'est

conserve.

Dans leurs superstitions religieuses, les Javanais

reconiiaissaient plusieurs genies, dont les noms se

sont transmis jusque aujourd'hui. lis croient encore
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a plusieurs mauvais genies : les uns habitent les

grands arbres et errent pendant la nuit; ils sont

nommes banaparti. Les kabo-kamali sont les pro-

tecteurs des voleurs et des malfaiteurs. Les bar-

kasahan habitent I'air et n'ont jamais de demeure

fixe. Viennent ensuite les wiwi, qui ont la forme

de grandes femmes et enlevent les enfants; les

prayangan, qui habitent les arbres et le bord des

rivieres : ils prennent la figure de belles femmes

,

pour ensorceler les hommcs , les rendre fous ou les

devorer. Cette superstition rappelle I'histoire des

sirenes d'Homere. Les damnit sont de bons genies

a forme humaine, protecteurs des maisons et des

villages. Les dadoung-awou sont les patrons des

chasseurs et les protecteurs des animaux sauvages

des forets.

Les anciens habitants de Java croyaient, comme

les Hindous, a la metempsycose ; mais il parait

qu'ils n'imiterent les austerites et le fanatisme des

Hindous que dans les penitences et le sacrifice des

veuves sur le bucher de leurs maris, coutume

qu'ils leur ont empruntee, mais qui a disparu

avee I'introduction de I'islamisme.

Quant au reste, ils professent le mahometisme

ainsi que la plupart des autres Malais; mais au

5
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inepris de la loi du propbetc, ils ne se font aucim

scrupulc de manger des animaux dcfendus, ni de

boire du vin et des liqueurs. Nous revieudrons,

en parlant de Fbistoire de Java^ a I'epoque de

I'introduction de rislamisme dans cette ile.

QUELOUES USAGES. LE CALENDRIER.

Les Javans ont puise leur calendrier dans les

traditions de leurs ancetres et dans les ouvrages

des Hindous et des Arabes. Ils n'ont point de me-

sure exacte pour diviser la journee. Le gnomon

et la clepsydre leur sont inconnus. II parait que

I'echelle quinaire ou des cinq doigts, qui est la

base de leur numeration, a fourni les moyens de

diviser la journee en matin, avaut-midi, apres-

midi, declin du soleil, coucher; et la nuit en

soir, nuit, minuit, declin de la nuit et lever de

I'aurore. Chaque pai^tie de cette division diurne

est designee par un nom particulier. Le jour civil

commence au lever dii soleil. Dans les operations

astrologiques, le jour de vingt-quatre beures se

divise en cinq parties, a chacune desquelles pre-

side ime divinite brabminique. Le peuple calcule

d'apres les designations suivantes : lorsque le
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biiffle va paitrc, lorsqu'on le rameiie du [»atu-

rage, etc.

La semaino on serie de sept jours a ete iiitro-

duite a Java par les Hindous, et renoiivelee par

Ics Arabes. Dans les premiers temps, les peuplcs

de cette He la divisaient en cinq jours, comnic les

Mexicains. Les noms actuels de la semaine licb-

domadaire sont evidemment Sanskrits , savoir

:

da'itia, qui correspond a notre dimanchc, lo7iia

lundi, angara mardi, boiidha mercredi, wraspoti

jeudi, soiikra vendredi, et sanischara samedi.

Tons ces noms appartiennent a la mythologie hin-

doue, comme les noms des jours de notre semaine

appartiennent a la mythologie greco-latine, et ont

la meme signification : ainsi , da'itia, signifie Ic so-

leil, Ionia ou soma la lune, angara Mars, boudha

Mercure, wraspoti ou vrihaspoti Jupiter, soukra

V^nus, et sanischara ou sana Saturnc. Nous lais-

sons aux erudits a rechercher les causes de ces

rapports remarquables.

En etudiant ia langue javanaise, on reconnait

que ce peuple avait un calendrier civil et rural

avant que le brahminisme se fut etabli parmi eux

;

ainsi ce peuple avait fait de grands progres dans

la civilisation. II parait que fannee civile etait pri-
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mitivcment divisee en trente periodes, appelees

ivouJxOu, dont chacune avait un nom distinct; ces

noms sont veritableraent aborigenes.

Le calendrier rural est de trois cent soixante

jours. II se divise en douze mois ou douze sai-

sons, d'une longueur inegale, et est termine par

des jours intercalaires. Ce calendrier est evidem-

ment d'origine javanaise; car il s'adapte exclusive-

ment a I'agriculture de Java. Ce sont les pretres

qui I'annoncent au peuple.

L'annee civile brahminique, ou de Saka ou de

Salivana, servit a calculer I'ere de Java, qui cor-

respond a Fan 76 avant Jesus-Christ. Cette annee

est lunaire; les pretres ont soin de calculer les

jours intercalaires. EUe subsisla encore cent cin-

quante-cinq ans apres Fintroduction de I'isla-

misme. L'ere de I'hegire lui a ete substitute sous

le regne d'Agoung (le grand sultan), en 1633 de

l'ere chretienne. Les noms des mois portent ceux

des douze signes du zodiaque, en langue sanskrite.

Ces noms sont les mcmes que les notres, moins

le nom des gemeaux, qui a ete remplace par le

papillon. II est curieux de retrouver en Oceanie

le zodiaque de I'Asie centrale, que I'Egypte et

I'Europe ont egalement adopte.
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Quelques branches d'industrie sont cultiv^es avec

succes a Java. Ainsi les Javanais excellent dans la

tannerie et la preparation dcs peaux. L'or et I'ar-

gent sont travailles avec autant d'art qu'a Sumatra

ou aux Philippines. Le sel est un objet important

de fabrication, et fait une des bases de leur com-

merce, lis font du papier avec les filaments de

I'ecorce du glongo [morus papyrifera), lis excel-

lent aussi dans I'art de tisser et de teindre les

etoffes. Ce sont ordinairement les femmes qui fa-

briquent les etoffes de coton; elles separent la

graine au moyen de deux pelits rouleaux de bois

dont les circonferences se touchent; ensuite elles

le cardent, le filent et le tissent.

Le pikle de coton en laine (a pen pres soi-

xante-huit kilogrammes) se vend onze piastres

(environ cinquante-sept francs); et, lorsqu'il est

file, il vaut vingt-quatre piastres (environ cent

vingt-cinq francs).

Quant a la teinture, le vin de I'aren [horassus

gomutus) leur donne I'indigo; I'ecorce du man-

goustan [gareinia mangostana) , le noir, et le teg-

rang, la couleur jaune. lis tirent Vicariate de la

racine du wong-koudou (morinda omhellata) , et

avec ces couleurs, qu'ils savent bien combiner, ils
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teignent des etoffes dont la regularit(5 ct la solidite

etoiment les Europeens.

A ces exceptions pres, tons les Javanais se con-

tentent de cultiver leurs champs ; le reste du temps

se passe a fumer I'opium ou a maclier le siri, ou

bien a gouter les utiles plaisirs de la peche. Les

femmes, laborieuses et economes, filent du cotoii

et fabriquent de la toile destinee a liabiller la fa-

mille ; il est vrai que dans ces climats brulants on

ne s'habille que par decence. Nous avons parle

deja de riiabillement des hommes. Les femmes,

pendant qu'elles sent fiancees et le jour de leurs

uoces, se couvrent de vetements riches et gra-

cieux ; mais elles ne portent ordinairement de plus

que leurs maris qu'une petite camisole de toile

bleue qui leur cache les epaules et la poitrine.

Les enfants restent nus jusqu'a I'age de sept ans.

lis construisent leurs maisons en bambou, et

les couvrent avec des feuilles de palmier ou avec

<lu chaume. Ces maisons sont ordinairement par-

tagees en deux parties : la premiere ou se fait la

cuisine et le menage, et la seconde ou se retire

la famille pour se coucher. La negligence avec

laqucUe ils traitent le feu les expose souvent a voir

l(MU's habitations devenir la proie des flammes;
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mais des qu'un Javanais a saiive le coffre de bois

qui renferme tout son avoir, il voit tranquillement

bruler la maison qui lui coiite si peu a con-

struire. Les chefs font quelquefois batir des habita-

tions en pierres ou en briques, mais sur le m^me

modele que celles du pays; les fenetres en sont

petites, le toit est has, on y etoufFe : aussi de-

meurent-ils pendant le jour sous des especes de

galeries isolees, ou I'air circule aisement et ou le

soleil ne saurait pen^trer.

Les combats de pores, de cailles, de grillons, etc.,

sont tres en usage a Java parmi les personnes qui

ne sont pas d'une classe elev^e. lis jouent aussi

au cerf-volant comme les enfants en France.

Les combats de coqs sont plus distingues. Le

coq est I'animal favori des insulaires de la Ma-

laisie. Les chansons des Boughis et surtout les

poesies des Javans celebrent souvent les combats

de coqs. La race la plus estimee provient de Ce-

lebes et de Borneo. A Java, on les fait combattre

sans ^peron, comme le font les mahometans de

I'Hindoustan; a Celebes, on leur attache un eperon

artificiel de la forme d'une petite faucille, moins

meurtrier que les eperons dont on se sert en An-

gleterre.
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Les combats de taureaux sont communs a Ma-

dura, residence de Socrabaya, ainsi que dans Test

de Java. On n'emploie ni des cbiens comme en

Angleterrc, ni dcs hommes et des chevaux comme

en Espagne; mais on excite des taureaux attires

par une vache dans un cercle immense nomme

aloim-aloim. Une fois excites, on ramene la vacbe,

et ils se combattent a outrance. Les taureaux les

plus estimes sont ceux de Soumanop, qui sont de

petite taille, mais braves et vigoureux. Tons ces

jeux et quelques autres donnent lieu a des paris

considerables.

Le combat cberi des princes et des grands est

celui du tigre contre le buffle, superieur a nos

taureaux en taille, en force et en courage, et digne

de se mesurer avec ce feroce animal. Pendant

mon sejour a Java, j'ai eu plusieurs fois occasion

d'etre temoin de combats de ce genre, et je puis

en donner de visu les principaux details, ce que

je ne saurais faire pour les combats de coqs et

de taureaux, auxquels je n'ai jamais assiste.

On prepare dans une vaste arene une cage

circulaire do gros bambous, qui a environ dix

pieds de diametre et quinze pieds de bauteur;

elle est ouverte en dessus et fortement attacbee
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a la terre. On introduit d'abord lebufflc et ensuite

Ic tigre. Le buffle est I'assaillant : il pousse avec

violence son antagoniste contre les barreaux, et

cberche a I'ecraser. Le tigre, redoutant la force

du buffle, cherclie d'abord a I'eviter; puis, se

voyant pousse a bout, il saute adroitement a la

gorge ou sur la tete de son adversaire, comme

le ferait un chat poursuivi par un dogue. On laisse

reposer les combattants apres cette premiere at-

taque. J'ai vu un buffle ecraser un tigre au pre-

mier effort.

Si le tigre refuse de combattre apres ce pre-

mier assaut, on I'excite en le piquant avec des

batons pointus, en I'incommodant par la fumee

de la paille, ou en lui jetant de I'eau bouillante.

On excite le buffle en lui versant sur la peau une

dissolution de piment (capsicum), ou en le pro-

voquant avec des orties dont les aiguillons sont

tellement brulants, qu'ils feraient naitre une fievre

de rage dans I'homme qui en serait pique. Cette

scene cruelle dure environ une demi-heure. Si

I'un des deux athletes est hors de combat, on

introduit d'autres combattants.

Lorsque le tigre a survecu, on le destine a

p^rir par le rampok. Voici le regime de ce jeu
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terrible. Un grand nombre de tigres infestent le

voisinage des lieux habites; ils s'y introduisent

pour tuer les chevaux et les bestiaux; aussi on

met le plus grand soin a exterminer cet animal.

Des qu'on a decouvcrt le repaire d'un tigre, la

population male des environs est appelee pour lui

donner la chasse : cliaque homme est arme d'une

lance, et un chef est charge de la direction de

la battue et de I'attaque. On cerne le repaire par

deux ou trois rangs de chasseurs; on eveille le

tigre par des cris, par le bruit du gong (espece

de tambour), ou par le feu. On laisse assez dc

place pour qu'il puisse s'echapper jusqu'a une

certaine distance, mais sans rompre les rangs;

lorsqu'il vent les forcer, on le tue.

Cette espece de chasse se nomme rampok, et

le souverain en donne quelquefois le spectacle aux

habitants de sa capitale, a la suite d'un combat

de tigre et de bufile, lorsque le tigre a survecu,

ou meme seulement avec des tigres pris vivants.

Alors on place des cages remphes de tigres au

milieu de I'arene; des soldats armes de piques

forment un carre fort etendu de quatre rangs

d'^paisseur. Deux ou trois hommes prennent les

ordres du prince
,
placent des feuilles seches et tres-
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sees devant la porte de chaque cage
,
qu'ils levent

;

ils y mettent le feu, et se retirent a pas lents au

son de la musique. Aussitot que le tigre sent le

feu, il s'elance et clierche a se faire un passage

a travel's la fumee qui le repousse. Le feroce ani-

mal, attaque de nouveau, veut s'elancer et perit

sous les piques. Quelquefois il se retire au centre

du carre; ce qui arrive presque toujours lorsqu'il

a deja combattu un buffle ; alors le prince designe

six a huit lanciers qui s'avancent de sang-froid,

et ne manquent presque jamais de percer le tigre

au premier coup.

L'usage de forcer les criminels a combattre les

tigres est aussi ancien que I'empire de Matarem;

cependant ce cruel amusement est tombe en de-

suetude, ou plutot a ete aboli par les traites de-

puis que les souverains indigenes sont devenus les

vassaux du gouvernement hollandais.

On m'a raconte qu'en 1812 deux criminels

avaient ete exposes a ce supplice par ordre du

sultan de Djokjokarta. On donna a chacun d'eux

un kriss dont la pointe 6tait emoussee ; on ouvrit

une cage d'oii s'elanga un tigre. Le premier de

ces malheureux fut bientot mis en pieces ; mais le

second combattit pendant environ deux heures,
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et eut le bonheur de tuer le tigre en le frappant

plusieurs fois sur la tete, dans les yeux et sous

les oreilles. Le coucours du peuple a cet hor-

rible spectacle etait immense. La, comme chez

nous dans les temps barbarcs, le peuple super-

slitieux crut que le Ciel avait manifeste I'innocence

de cet homme; il obtint sa grace, et raeme il fut

61eve au rang de mantri, pour Tiudemniser des

dangers qu'il avait courus.



CHAPITRE IV

Coup d'oeil general sur les possessions neerlandaises dans les Indes

orienlales. — Leur 6lendue; leur superficie. — Importance de

Java. — Population gdn^rale. — Gouvcrneraenl. — Division ad-

minislralive de Java en \ingl-deux residences. — Possessions

exiernes de leurs divisions. — Causes de la prosperity des colo-

nies orientales hollandaises. — Trail6 de -1824 entre I'Angletcrre

et les Pays-Bas. — Scs effets a Borneo el a C(51ebes. — Creation du

gouvernement de Borneo. — AflTrancIiissement du port de Mang-

kassar, — Effels que pourra produire h. I'avenir cet alTranchis-

sement. — Importance el population de C^'l^bcs. — Gouverne-

ment des nations independanles de celle lie. — Eflets du Irait^

de ^824 dans les autres etabiisscmenis hoUandais. — Inl^rdt de

la France h, la prosp6ril6 des colonies neerlandaises des Indes

orienlales.

La zone occupee par les possessions neerlan-

daises aux Indes orientales (on, si Ton veut, dans

la partie de I'Oceanie designee aujourd'hui sous

le nom de Malaisie), est comprise entre le quatre-

vingt-quiuzieme et le cent trente-deuxieme degre
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de longitude est du meridien de Paris, le troi-

sieme degr^ nord et le onziemc siid de latitude.

Elle a done environ trente-scpt degr^s de lon-

gueur sur une largeur de quatorze. La plus im-

portante de ces possessions, la seule memo en ce

moment qui pese notablement dans la balance po-

litique et commerciale du monde, est Java, qui

s'etend entre les cent troisieme et cent treizieme

degres de latitude est et les sixieme et neuviemc

degres de latitude sud. Java n'est pas tout a fait

parallele a I'equateur; mais les petites lies qui la

continucnt, pour ainsi dire, depuis Madura, Boli

et Lombok jusqu'a Timor, et que Ton doit consi-

derer comme ses dependances naturelles , afFectent

sensiblement ce parallelisme. Le systerae entier de

ces iles forme, par le fait, la base de commimi-

cation entre la mer des Indes et les mers de Java,

des Moluques, de Celebes, et cnfin la mer de

Chine. Java est en meme temps la base et le

centre politique de la domination neerlandaise

dans tout I'archipel Indien. A sa gauche, Suma-

tra, cette grandc terre que plusieurs savants re-

gardent comme le berceau de la race malaise, ne

se range encore qu'avec une sorte de resignation

sauvage sous I'autorit^ de la HoUande. A la droite
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Lc buflle est I'assaillaiit : il pousse le tigre avec violence

contre les barreaux de la cage, et cberche a I'ecraser.
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et au nord de Java, on rencontre Fimmense Bor-

neo, avec ses populations a demi barbares, les

Moluques et Celebes, centre design^ dii commerce

de cabotage de I'Archipel.

La superficie territoriale des possessions neer-

landaiscs (ou reputees telles) dans cet archipel

est estimee a environ quatorze mille myriametres

carres; celle de Java et de ses dependances im-

mediates comprend un pen plus de la dixieme

partie de cette superficie totale, c'est-a-dire a peu

pres Ic quart de la France.

La population soumise en ce moment a la do-

mination dirccte ou a la suzerainete (quelque peu

douteuse sur certains points) de la Hollande pout

etre evaluee a quinze a seize millions, dont dix

millions au moins, comme nous I'avons deja dit,

sont concentres a Java. Cost une des populations

les plus compactes, les plus utilement occupees,

et, a tout prendre, unc des plus heureuses du

monde entier. (II ne faut pas oiiblier que c'est un

Hollandais qui me fournit ces renseignements.

)

Les Indes orientates n^erlandaises sont gouver-

uees, au nom du roi des Pays-Bas, et sous sa di-

rection speciale et supreme, en vertu de Tarticle 59

de la constitution, par un gouverneur general,
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assiste d'uii coDseil des Indes. Le gouverneur ge-

neral et le conseil des Indes siegent a Batavia.

Batavia est done la capitale de Java et des Indes

neerlandaises; mais les villes de Samarang et de

Sourabaya, situees, I'une vers le milieu de la cote

septentrionale , dans Test de Batavia, I'autre sur le

detroit de Madura, en face de Tile de ce noni, sont

egalement considerees comme chefs -lieux prin-

cipaux de Tile de Java; elles sont officiellement

traitees comme telles, Java etant divisee, depuis

1815, en trois grands arrondissemcnts judiciaires,

militaires et financiers, dout Batavia, Samarang

et Sourabaya sont les centres respectifs. Autrefois

on designait plus particulierement comme le Java

les provinces a Test de la province de Cheri-

bon, et cette partie de I'ile constituait un gouver-

nement separe. Le gouverneur du Java avait la

surveillance immediate des pays pn'nci'ers, c'est-

a-dire des souverainetes , alors independantes, de

Sourakarta et Djokjokarta; mais depuis que les

princes indigenes ont etc depossedes ou out subi,

d'une cxtremite de I'ile a I'autre, le joug de la

vassalite, depuis, en un mot, que les Hollandais,

soit directement, soit indirectement, gouvernent

rile entiere et ses dependances immediates, Java a



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 81

ete divisee en vingt-deux provinces appelees resi-

dences, administrees par un petit nombre d'em-

ployes europeens et de fonctionnaires indigenes,

et partagees en sous -residences, regences et dis-

tricts. Voici le nom de ces residences : Bantam

(avec rile du Prince et quelques petites iles), Ba-

tavia (et petites iles), Buitenzoorg, Krawang, re-

gences de Preanger, Cheribon, Tegal, Pekalon-

gan, Samarang, Kadou, Raglan, Banjoumas (iles

Kambangan), Sourakarta, Djokjokarta, Patjitan,

Madioun, Kediri, Japara (avecles iles de Karimon-

Java), Rembang, Sourabaya (avec Madura et les

iles Barvean, Grisse et Kanjean), Passonrouran

(avec rile dc Sempou), et Bezouki (avec File de

Baron).

Les autres possessions neerlandaises , dites pos-

sessions externes, sont divisces en vingt residences,

dont trois sont administrees par des fonctionnaires

ayant le titre de gouverneurs. Ce sont les iles

Moluques (administrees par un gouverneur resi-

dant a Amboine); Banda, Ternate, Menado, Ce-

lebes (administrees par un gouverneur residant a

Mangkassar) ; Timor, Riouw, la cote occidentale de

Sumatra (administrees par un gouverneur resi-

dant a Padaug); Priaman, Ayer-Bangier, les mon-
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tagncs de Padang, Tappanolie, Benkonlen, les

districts des Lampongs, Palembang, Banka, la

cote occidcntale de Borneo (residence Pontianak),

la cote occidentale de Borneo (residence Sambav),

la cote meridionale et orientale de Borneo (resi-

dence Banjermassing).

Les Hollandais ont aussi forme quelques petits

etablissements sur les cotes de la Nouvelle-Giiinee

ou Papouasie; mais ces etablissements sont dans

la dependance du gouverneraent des Moluques,

et n'offrent encore qu'un tres -mediocre interet.

Pour quiconque cberche a se rendre compte du

developpement probable de I'influence europeenne,

de la colonisation et du commerce dans rextreme

Orient, la seule enumeration des possessions neer-

landaises est une revelation. On y voit figurer

quatre des plus grandes ilcs du monde entier :

Borneo, la premiere de toutes, Sumatra, Celebes,

Java. Autour de ces reines de I'arcbipel Indien ou

Malais, viennent se grouper d'innorabrables iles

de dimensions varices, et parmi elles la fameuse

ile a epices (les Moluques), dont la possession de-

finitive a ete achetee par la Hollande au prix de

tant de sacrifices et de violences. Formes etranges,

surfaces accidentees _, sol fertile, ebranle qk et la
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par des volcans, productions aussi riches que va-

rices, tels sont les caracteres communs a ces di-

vers groupes. Quant aux populations indigenes,

elles se distinguent toutes par une physionomie

profondement originale, et Ton retrouve chez elles

toutes les formes de gouvernement possibles, de-

puis I'egalite brutale du sauvage jusqu'au despo-

tisme oriental le plus absolu.

La prosperite toujours croissante des Indes ne-

erlandaises tient a des causes fort varices. De tout

temps la politique coloniale des puissances euro-

peennes a eu a lutter contre deux ordres de dif-

iicultes bien distinctes, les unes provenant de la

resistance des populations indigenes, les autres,

souvent plus graves, creees par la rivalite des in-

terets europeens. La Hollande a eu a se preoccu-

per des unes et des autres, et chaque jour elle

combat avec succes les premieres comme les se-

condes. Contre les difficultes interieures, elle a

ete admirablement servie par la creation de la

grande societe de commerce [maatschappey) ,
qui

a fait revivre la marine marchande des Pays-Bas,

et donne la plus puissante impulsion, d'un cote a

I'industrie de la mere patrie, de 1'autre a Fexpor-

tation coloniale. Le gouvernement de Java a trouve
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dans celte societe uii de ses plus solides appuis.

Un autre instrument de la prospcrite des Indes

neerlandaises a et^ le systeme des cultures , dont

I'applicalion judicieuse a ameliore au dela de toute

prevision Ic sort de ces colonies. Centre les diffi-

cultes qu'on pourrait nomraer exterieures, et prin-

cipalcment centre les tentatives de la politique

anglaise, le gouvernement de Java a pu se de-

I'endre par le traite meme conclu entre la Grande-

Bretagne et la HoUande en 1824. Voyons d'abord

sommairement les consequences et les dernicres

applications de ce traite , tant a Borneo qu'a Mang-

kassar, et dans les autres possessions hollandaises

de I'extreme Orient.

Le but du traite signe le 17 mars 1824, entre

la Grande -Bretagne et les Pays-Bas, etait de

regler definitivement les limites territoriales, droits

et inlerets respectifs des bautes parties contrac-

tantes, dans les Indes orientates, de maniere que

cbaque puissance restat desormais dans le cercle

de son action politique : Tune sur le continent

asiatique, jusques et y compris Singapour; I'autre,

dans I'arcbipel Indien.

Ces dispositions principales, etayees d'articles

explicalifs, avaient paru aux negociateurs suffi-
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samment precises pour ecarter a I'avemr tonte

chance de contact territorial et consequemment de

contestation entre les deux puissances contrac-

tantes. L'evenement a prouve, une fois de plus,

que la prevoyance humaine avait ete en defaiit.

Cependant la bonne intelligence n'a pas ete trou-

blee par les infractions directes ou indirectes

,

vraies ou supposees, que la Hollande impute a

rAngleterre , de maniere a jiislifier un appel a la

force; et I'effet general du traite de 1824 n'en a

pas moins ete de consolider le pouvoir neerlan-

dais et d'assurer sa preponderance dans rarchipel

Oriental. Deux grandes mesures onl surtout ete

prises en vue de maintenir et de proteger I'etat

de choses cree par ce traite. Ces mesin^es sont

:

retablissement du gouvernement de Borneo , et

raffranchissement du port de Mangkassar, dans

File de Celebes.

Dans I'arrete du gouverneur general des Indes

neerlandaises qui a r(5uni sous un gouvernement

particulier les diverses residences ou sous-resi-

dences de Borneo, on remarque les motifs sui-

vants

:

« Considerant que les tentatives faites jusqu'ici
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pour tirer la population indigene de Borneo de

sa situation arrieree n'ont pas abouti au but qu'on

s'etait propose
,
principalement par le defaut d'unite

et d'harmonie des liens et rapports qui devraient

etre maintenus entre les diverses subdivisions de

ce pays
;

« Considerant que les connaissances acquises

par rintermediaire de la commission envoyee der-

nierement a Borneo , sur la situation geographique

et politique de cette ile, permettent au gouverne-

ment d'en arreter la division territoriale;

« Le gouverneur general, d'un commun accord

avec le conseil des Indes, a decide la reunion,

sous un seul pouvoir administratif , de ces diverses

parties de Borneo. »

Suit I'indication precise des circonscriptions

administratives , et I'enumeration detaillee des

royaumes, provinces, districts, iles, etc., places

dans la dependance directe ou sous le protectorat

du gouvernement neerlandais. Cette liste formi-

dable ne contient pas moins de deux a trois cents

noms de pays, montagnes et rivieres, dont les

deux tiers au moins sont completement inconnus

de nos geographes.
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CELEBES.

L'etablissement des Hollandais a Mangkassar date

d'une epoque antcrieure a celle de leurs premieres

tentatives sur Borneo. L'importance actuelle de

leur domination y est aussi plus grande. La popu-

lation qui subit leur influence est plus condensee

,

plus homogene, et le genie des peuples soumis,

des Boughis en particulier, les porte vers la navi-

gation et le commerce. II y a longtemps que les

publicistes hollandais out remarque cette tendance

chez les habitants de Celebes. En efFet, ce sont les

plus entreprenants de tons les peuples malais, et

aussi les plus habiles a se procurer les articles de

luxe recherches en Chine; et commc Mangkassar

vient d'etre declave port franc, il pourrait arriver,

dans un avenir prochain, qu'il supplantat Singa-

pour comme entrepot commercial entre les Indes

et la Chine.

On evalue generalement la population de Ce-

lebes et de ses dependances immediates a trois

milhons d'ames; mais ce chifFre est probablement

exagere, et, pour se rapprocher de la verite, il

faut le reduire a deux milhons. La peninsule me-

ridionale a I'extremite de laquelle est bati Mang-
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kassar est la plus peuplee. Ce fait est attribue a

la salubrite de cctte partic de Tile. Plusieurs na-

tions indopendantes habitent Celebes, et il parait

que leurs gouvcrnements ont des formes plus

regulieres que ne le ferait supposer I'etat peu

avance de la civilisation dans ces pays. Les chefs

sont appeles au pouvoir par I'election. Quelques-

ims gouvernent par droit hereditaire, mais avec

le concours des chefs inferieurs, lesquels sont les

representants des interets generaux du pays, et

imposcnt certaines limites a I'autorite du souve-

raiu. G'est, on le voit, une espece de regime cons-

titutionnel. La forme de gouvernement la plus

usitee toutefois est un melange du principe fe-

deral et republicain avec le principe monarchique

et electif. Les princes indigenes reconnaissent jus-

qu'a un certain point I'autorite des Hollandais
,
qui

onttoujours eu un pied dans I'ile de Celebes depuis

qu'ils en ont expulse les Portugais, en 1660.

Telles ont ete les consequences du traite de 1824

a Borneo et a Celebes. Malgr6 les critiques de de-

tail auxquelles ce traite donne prise, malgrc les

armes qu'a su y trouver I'ambition anglaise, on

ne pent meconnaitre qu'il a fortifie la position de

la Hollande a Borneo comme a Celebes. Les autres
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^tablissements liollandais, soit a 1' orient, soit a

roccideiit de Java, out aiissi partlcipe aux avan-

tages de ce traite; la soUiciliide du gouvernement

colonial a pu, depuis cette epoqiie, se coiicen-

trer de plus en plus sur 1'exploitation agricole de

ses magnifiques possessions. Ainsi une adminis-

tration intelligente s'applique en ce moment a de-

velopper par de vigoureux efforts les richesses

naturelles de Sumatra. Les Moluques, dont la

prosperitc est encore entravee par le maintien du

monopole improductif des epiceries, attendent des

reformes administratives qui ne sauraient leur etre

longtemps refusees. Dans les innombrables iles de

cet archipel et dans la plupart de celles qui, au

sud des Moluques, relient Java a Timor et a la

Nouvelle-Guinee, la souverainete ou au moins la

superiorite de la Neerlande est generalement eta-

blie ou incontestee. Sur un point seulement, dans

le voisinage de Java, a Bali, le gouvernement

hoUandais, loin de voir son protectorat accueilli

avec faveur, est reduit a I'imposer par la force.

Si le traite de 1824 a regularise I'etat politique

des Indes neerlandaiscs, d'autres mesures impor-

tantes ont assure, comme nous I'avons dit, leur

tranquillite interieure, leur prosperite commer-
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dale. La HoUaiide, comme puissance colouiale, a

trop bien merite de la civilisation pour qu'on ne

souhaite pas de la voir grandir et se fortifier dans

I'ceuvre qu'elle a entreprise. Ici, comme aux Indes

anglaises, comme en Algerie, c'est I'influence

europeenne qu'il s'agit non-seulement d'imposer

aux populations, mais de concilier avec les habi-

tudes locales et de faire penetrer par degres dans

les moeurs. A Java, tout presage la prochaine so-

lution de ce probleme, et la population douce,

insouciante, bornee dans ses esperances comme

dans ses besoins, accepte volontiers une domina-

tion qui a sagement pose en principe la participa-

tion des chefs indigenes a I'administration civile

et a I'exploitation des ressources locales. II n'en

saurait etre de meme pour les etablissements for-

mes au milieu des tribus malaises des grandes iles

voisines de Java. La le developpement de I'influence

europeenne I'extension de la domination neer-

landaise, rencontrent et rencontreront encore de

grands obstacles. II sera utile et glorieux a la fois

de les surmonter.

Chaque progres de la HoUande dans I'archipol

Indien est done une victoire pour la civilisation,

et a ce titre ue saurait trouver la France indif-
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ferente; mais d'aiitres considerations doivent en-

core appeler 1'attention de cette puissance sur les

^tablissements hoUandais des mers de Flnde. La

France n'est plus desinteressee dans les questions

qui s'agitent dans I'extreme Orient (1). L'avenir

de son commerce exterieur est etroitement lie a

I'affermissement de la domination hollandaise dans

ces parages. Java et les importantes possessions

dont cette ile est le centre pourraient devenir, en

efFet, pour I'industrie fran^aise uu excellent de-

bouche. Les populations malaises se montrent de

plus en plus disposees a accueillir les produits des

manufactures europeennes, et la France semble-

rait particulierement appelee a satisfaire les nou-

veaux besoins que va creer cette transformation

deja accomplie sur plusieurs points de I'Archipel.

En pretant la cooperation de notre marine a la

Hollande pour la repression de la piraterie dans

les mers do Test, nous trouverions dans cette coo-

(1) L'exp^dilion de Cochinchine, commenc(5e depuis deux ans, celle

de Chine, qui s'accomplit au moment ou nous 6crivons ces lignes,

les relations de notre commerce, qui s'6tendent cliaque jour dans ces

contr^es, nos traites avec Siam et le Japon, et par-dessus tout nos

missionnaires qui vont y porter la civilisation avec les lumiferes de la

foi, nous interessent necessairemeut a tous les evenemenls qui se

passent dans cette partie du nionde.
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poration meme iin double avantage : nous prote-

gcrions cfficaccment notre commerce, deja im-

portant dans ces mers; et nous hii assurerions,

dc la part du gouvcrnemcnt neerlandais, tontes

les facilites qui hateraient son developpement

legitime.



CHAPITRE V

Formes diverses adoplfies pour le gouverneiiient dcs Indos neerlan-

daises. — Caraclere parliculier du gouvernemenl colonial n(5erlan-

dais depuis ^8^6. — Ce quV-lait le gouvernemenl sous I'ancienne

ccmpagnie des Indes. — Pendant la dominalion francaise ; depuis.

— Ri'glemenl colonial de J82G. — Pouvoirs et prorogalives du

gouverneur general. — Deference de la population javanaise et

malaise. — Administration int(?rieure d'apr^s le reglement colonial.

— Ses avantages. — DilTcrentes dispositions du reglement colonial

relalivemcnt aux etracgcrs.

Les formes du gouverncment des hides rieer-

landaises ont varie suivant les circonstances com-

merciales et politiques qui out domine a diverses

^poques les entreprises maritimes des grandes

nations europeemies. Java et ses dependances ont

obei successivement : a uue association de mar-

chands qui ne songeait qu'aux benefices du com-

merce et aux avantages du monopole, ct qui pla-

9ait a bord de ses flottes le chef- lieu de ses comp-
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toirs aux Indes orientales; a une compagnie qui,

avec le concours et sous le controle du gouverne-

ment de la mere patrie, s'est preoccupee du de-

veloppemcnt du commerce, mais a ete obligee de

gouverner en meme temps comme puissance terri-

toriale; enfm au gouvernement batave, et plus

tard au roi des Pays-Bas, investi par la consti-

tution de Tadmiuistration superieure et exclusive

des colonies.

Ces phases par lesquelles a passe I'administra-

tion des Indes neerlandaises sont analogues a

celles qui ont marque le developpement de la

puissance anglaise dans I'Hindoustan. L'histoire de

ces compagnies anglaises et hollandaises est la

meme. Dans Fun et I'autre pays, des compagnies

rivales, necs de I'ardent desir d'exploiter un com-

merce lucratif, ont compris, au bout d'un certain

temps, la necessite de se fondre en une seule

association, sous la protection et avec le concours

du gouvernement. Pour I'un et I'autre peuple, le

point de depart a ete le commerce, le point d'ar-

rivee I'empire. Gependant cette analogic, qui se

soutient jusque dans les details, est beaucoup

moindre pour la deruiere des periodes que nous

avons indiquees que pour les deux autres. Cette
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circonstance remarquable d'un pouvoir supreme

et sans controle reel, exerce par le roi sur les

colonies, devait donner et a donne, en efFet, im

caractere particulier aiix gouvernements coloniaux

neerlandais/ principalement a celui de Java, de-

puis 1816. Poiirtant, a toutes les epoques, un

gouverneur general et un conseil ont ete reconnus

necessaires, ou au moins ont ^te etablis a la tete

de radministration coloniale; et a toutes les epo-

ques le pouvoir du gouverneur general a ete

considerable.

La necessite de centraliser le pouvoir s'est fait

sentir de plus en plus a partir de 1816, et les

modifications apportees, depuis cette epoque jus-

qu'en 1836, aux reglements pour I'administration

supreme, ou la conduits du gouvernement aux

hides orientales, temoignent de la conviction du

gouvernement de la mere patrie a cet ^gard. Ges

memos convictions, et la crainte sans doute de

laisser une trop grande liberie d'action aux gou-

verneurs generaux, ont eu pour resultat I'envoi

frequent do commissaires generaux, representants

du roi et munis de ses pleins pouvoirs. A I'un de

CCS commissaires generaux, M. Van der Bosch,

appartient I'honneur d'avoir revele a sa patrie et
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au moude entier la valeur reelle de Java comme

ndne agricole aussi inepui sable que variee dans

ses produits, et c'e^t a cet homme d'fitat, immor-

tel introducteur du systeme des cultures a Java,

et. deveiiu ministre des colonies en 1834, que

rinde neerlandaise a du le dernier arrete orga-

nique qui la regit.

Avant la prise de Jaccalra, en 1619, les gou-

verneurs generaux n'avaient pas de residence fixe

aux Indes. lis se portaient avec leurs flottes par-

tout ou ils croyaient leur presence necessaire,

s'arrctant tantot a Bantam, tantot a Ternate ou a

Amboine; mais Jaccatra une fois prise, Koen en

fit « le rendez-vous general de la compagnie, »

et le chateau de Batavia, bati sur I'emplacement

de la ville conquise et arme par lui, devint la

residence du gouverneur general.

Pendant plus d'un siecle et demi, Batavia fut a

la fois le siege du gouvernement et la residence

du gouverneur general. Tons les conseils supe-

rieurs et les principaux fonclionnaires s'y trou-

vaieut reunis; c'etait I'entrepot de tous les pro-

duits de rOrient destines pour la HoUande, le

point de depart et d'arrivce de tous les navires,

le lieu ou les princes indigenes venaient oflrir



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 97

leurs hommages au « grand seigneur » (^Touan-

besar) (I), le centre enlin de la domination hol-

landaise aux Indes. Nous avons dit en commen-

gant dans quelles circonstances et par quel motif

le gouverneur transporta sa residence a Walte-

vreden, ou la Nouvelle-Batavia, et meme momen-

tanement a Buitenzoorg.

Jusqu'a la fin du xvni' siecle, le gouverneur

general, quoique nomme par le gouverncment,

dont il etait I'homme , relevait immediatement des

directeurs de la compagnie des Indes, ou dc las-

semblee des Dix-Sept, comme on disait,parce que

tel etait le nombre de ces directeurs.

C etait cette assemblee qui dictait aux gouver-

neurs les instructions d'apres lesquelles ils de-

vaient exercer leurs fonctions. « II avait a veiller

au maintien de I'ordre en ce qui regarde la jus-

tice, la police, le commerce et tout ce qui en

depend. » Toute operation commerciale particu-

liere lui etait severement interdite, ainsi qu'a

tons les employes sous ses ordres. (Extrait de

(I) Ces deux molsmalais signiflent, en eCTet, « grand seigneur " ou

« grand monsieur, » el s'appliquent, par comparaison, h toule per-

sonne que son age ou son rang place au-dessus d'une ou plusieurs

aulres. Ainsi le gouverneur g^n^ral est le grand monsieur par excel-

lence.

7
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rinstruction de 1650.) Apres avoir defmi les de-

voirs dii gouverneur general comme chef de la

justice et de la police, la compagnie ajoutait dans

son instruction cette recommandation caracteris-

tique : « Comme il importe avaut tout que la jus-

tice et la police soient secondees par la religion

chretienne reformee, le gouverneur doit favoriser

cette derniere selon ce qui se pratique dans les

Provinces-Unies , et ne permettre I'exercice d'au-

cune autre religion, surtout du catholicisme, »

Touchant exemple de tolerance donne par ces

republicains , ces libres penseurs, ces pretendus

reformes qui ne cessaient et ne cessent encore de

declamer centre I'intolerance du catholicisme! Ba-

tons -nous de dire que ce systeme etroit de pro-

tection exclusive est tombe avec la compagnie,

et a fait place a uue tolerance plus judicieuse et

meme a la protection la plus large des differents

cidtes Chretiens.

Lorsque, apres la conquete de la HoUande par

I'armee francaise, en 1798, ce pays se fut con-

stitu6 en Repuhlique Batave, le nouveau gouverne-

ment accepta la propriete des possessions de la

compagnie aux hides avec toutes ses dettes, dont

la plupart, au reste, avaient ete garanties par !'£-
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tat. La compagnie cessa des lors d'exister, et I'ad-

ministration des colonies fut confiee en Europe a

un college dependant du gouvernement ; des lors

aussi, le gouverneur general fut regarde comme

I'uuique representant immediat du pouvoir su-

preme en HoUande, et ne put etre nomme et

revoque que par lui. Les colonies neerlandaises

de I'lnde entrerent dans une ere nouvelle.

Cependant la guerre qui s'eleva apres la courts

paix d'Amiens ne permit pas d'organiser d'abord

d'une maniere convenable le gouvernement colo-

nial de riude neerlandaise. En 1808, Napoleon

envoya a Batavia, en qualite de gouverneur ge-

neral, le marechal Daendels, qui dans sa courte

administration realisa de grandes choses et com-

mit des exces non moins grands. II fut rappele

par I'empereur, qui lui donna pour successeur le

general Janssens. Celui-ci ne gouvcrna que quel-

ques mois seulement, et fut contraint, apres une

lutte courageuse, mais inhabile, a rendre la colo-

nie aux Anglais, qui la garderent jusqu'en 1815.

Apres le retablissement de I'autorite bollan-

daise, le baron Van der Capellen fut nomme gou-

verneur general par le roi Guillaume I". Enfm,

apres divers tatonnements, a paru, en 1836, le
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reglcment orgauique, espece de charte coloniale

qui regit en ce moment les possessions ncerlan-

daiscs des Indes orientales. Cette nouvelle periode

a deja cte feconde en resultats dont nous allons

faire apprecier I'importance.

D'apres le nouveau reglcment colonial, Ic gou-

veruement supreme des Indes neerlandaises est

confie aujourd'hui, par ordre et au nom du roi,

a un gouverneur general, auquel est adjoint un

conseil des bides neerlandaises, compose d'un vice-

president et de quatre membres nommes par le roi.

Pres du gouverneur general en conseil est place un

secretaire general du gouvernement
,
qui contre-

signe tons les actes du gouverneur general. En cas

de mort du gouverneur general, avant que le roi

ait pourvu a son remplacement, le vice-president

rcmplit les fonctions de gouverneur general.

Les pouvoirs et prerogatives du gouverneur

general des Indes neerlandaises etant caiques,

pour ainsi dire, sur les attributions memes de

Tautorite royale, il est inutile de les enumdrer.

Notre but principal est, ici surtout, de montrer

comment les principes de I'administration inte-

rieure ont cte sagement adaptes au caractere des

populations qu'ils regissent et a leur bien-etre.
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Avant d'enlrer, toiitefois, dans rexamcn da re-

glement organique envisage a ce point de vue, il

importe de reconnaltre les obstacles qu'il avait a

vaincre et les facilites que la nature memo des

choses lui ofFrait.

Deux grandes varietes de la race malaise pcu-

plent les possessions liollandaises de I'archipel

Oriental : les Javanais avec les tribus analogues par

leur constitution physique et leurs habitudes; les

Malais proprement dits, et tribus dependantes. La

population javanaise est douce , inoffensive , agri-

cole et industrieuse
, quoique portee a I'indolence

et avidc de distractions plutot que de plaisirs. La

population malaise est remuante, avcntureuse,

turbulente, portee, selon les temps et les lieux,

au commerce ou a la piraterie. A Java, la popu-

lation indigene, guidee par une administration

paternelle, est nn instrument de succes; dans les

autres colonies, en general, elle est plutot un

obstacle. L'administration marche beaucoup plus

aisement a Java que dans les etablissements exte-

rieurs, parce que les autorites liollandaises agis-

sent sur les populations par I'intermediaire des

chefs indigenes, qui sont les creatures du gou-

vernement, tandis qu'a Sumatra et surtout a Bor-
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lido, a Celebes, etc., les fonctionnaires hollandais

exerccnt, non par choix, mais par necessity, ime

autorite directe sur les indigenes, et sont avec eux

en rapports constants, journaliers, penibles et sou-

vent compromettants. Telle est la situation dont le

reglement organique a dii tenir compte.

Aux termes de ce reglement, I'administration

interieure est dirigee, sous la surveillance et 1'au-

torite du gouverneur general, par des residents

dans les provinces de Java et de Madura, et dans

les possessions exterieures (c'est-a-dire les eta-

blissements en dehors de Java et de Madura) par

des gouverneurs ou des residents, suivant I'iin-

portance de ces possessions. Le principe fonda-

mental de cette administration, principe proclame

par le gouvernement meme, est de laisser, autant

que les circonstances le permettront, la popula-

tion indigene sous la direction immediate de ses

propres chefs. Ce principe est fecond en conse-

quences utiles; d'abord, les institutions locales

dont les chefs indigenes sont la plus haute expres-

sion, ou, si Ton veut, I'interpretation m'ante,

reconnaissent I'litat, le souverain, comme pro-

prietaire du sol; ensuitc, la confiance que le

gouvernement temoigne aux chefs, la considera-
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tion dont il les entoure, les avantages materiels

qu'il leur assure, en font des agents devoues en

meme temps que des intermediaires naturels entre

les classes inferieures et le souverain. L'impor-

tance d'une classe intermediaire est graude par-

tout sous toutes les formes de gouvernement; a

Java elle est immense. Qu'on se reporte aux bases

memes de I'organisation sociale dans ce pays. D'un

cote , on verra I'innombrable multitude des prole-

taires qui ne possedent rien et qui doivent vivre

et faire vivre leurs families par le travail de leurs

mains; de I'autre, Ic pouvoir souverain, seul

maitre et dispensateur des biens de la terre,

source unique des prerogatives, des dignites, des

bonneurs; seul, absolument libre, apres Dieul La

classe intermediaire, sous une infinite de noms,

de titres, d'emplois, comble cette lacune entre le

souverain et la masse du peuple. Par elle et ses

subdivisions, gradueeshabilement, le partage mon-

strueusement inegal des avantages et des charges

de la societe javanaise devient moins blessant;

d'heureuses transitions endorment ainsi les ran-

cunes naturelles a toute classe opprimee, et relient

suffisamment les difFerentes parties de Fedifice pour

les preserver de la ruine.
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Nous vcnons de dire que le gouvernement etait

seul proprietaire du sol. Cependant il y a quelques

exceptions provenant de ce que, autrefois, dans

certaines circonstances
,

quelques portions des

terres appartenant a I'fitat ont ele vendues a des

parliculicrs, a I'efTet d'augmenter les ressources

publiques. Cette alienation, qui avail le caractere

d'un expedient, en a eu aussi les inconvenients.

Ces inconvenients ont ete d'autant plus serieux

que la plupart des cessions ainsi consommees em-

brassaient des territoires d'une vaste etendue et

souvent tres-peuples. Les uouveaux proprietaires

ont cru avoir interet a se defaire des classes in-

termediaires; iis n'ont done tolere sur leurs pro-

prietes que des cultivateurs et quelques artisans,

lis ont repousse les petits chefs indigenes, et

I'ancienne organisation sociale a disparu; mais

avec elle a disparu la paix publique de ces do-

maines, dont la plupart des premiers proprie-

taires ont ete assassines. Depuis quelques annees

seulement, une vigilance active de la part du

gouvernement, I'adoption de mesures plus sages

de la part des proprietaires, I'habitude que les

Javanais ont acquise par degres de cette domina-

tion directe d'un simple particulier, domination si
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contraire a lenrs anciens usages, ont ameliore peu

a peu ce triste etat de choses, surtout aux envi-

rons de Batavia.

Mais la oii le sol est encore le domaine de !'£-

tat, e'est-a-dire dans la majeure parlie de Java,

ou la propriete fonciere individuelle est inconnue

et ou le commerce et I'industrie ne sont pas en-

core devenus les sources du bien-etre general,

les classes intermediaires se composent presque

uuiquement des officiers civils que le gouverne-

ment, possesseur g(5neral des terres, commet a

I'administration de ses domaines. Leur nombre est

assez grand et la hierarcliie assez.habilement me-

nagee, ainsi que je Fai dcja fait entrevoir, pour

que la pente qui mene du chef de I'Etat au culti-

vateur soit douce et la tranquillite assuree. Le

dernier echelon de I'organisation gouvernemen-

tale est le dessa (la commune). G'est le noeud

sacre qui maintient I'integrite du pacte social.

Choisie par les habitants des villages, I'adminis-

tration communale a conserve la liberte de son

action, et toutes les dispositions gouvernementales

relatives aux com.munes temoignent d'un respect

louable pour cette liberte, ainsi que pour les cou-

tumes dont I'ensemble est emphatiquement desi-
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gii6 a Java par le mot adat, emprunt^, comme

les coutumes elles-memes , a I'lnde antique.

Un article du reglement organiqiie declare que

la population indigene jouit de la protection spe-

ciale du gouvernement ^ et que toutes extorsions,

vexations et mesures arbitraires a Tegard des per-

sonnes, biens ou travaux des indigenes, sont

expressement defendues et seront severement pu-

nies. II ordonne que toutes facilites soient donnees

aux indigenes pour faire entendre librement leurs

plaintes. Les terres du gouvernement sont cons-

tamment reparties entre les dessas (communes), et

affermees aux Javanais par rintermediaire et Fac-

tion directe des chefs et des anciens des dessas.

Les conditions de cet affermage sont iuserees dans

les contrats, qui sont en meme temps les roles

des contributions foncieres des villages, que Ton

designe en javanais par le mot de piagem. La

forme et le contenu des piagcms, le temps de Icur

duree, le montant de I'impot territorial, la ma-

niere dont il doit etre acquitte, soit en argent,

soit en produits, soit d'autre maniere, en un mot,

tout ce qui pent contribuer a assurer la location

des terres et favoriser le developpement de I'a-

griculture et de I'industrie, a ete I'objet de regie-
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ments speciaux qui embrassent toute I'etendue de

Java, a I'exception, 1° des provinces de Soura-

karta et Djokjokarta, dont 1'administration imme-

diate a ete laissee aux princes indigenes qui con-

tinuent de les gouverner, sous la surveillance et

avec le concours des residents hollandais, et

moyennant un tribut paye au gouvernement colo-

nial; 2" du pays connu sous la denomination de

Regence de Preanged (pays de Sonda), ou les

institutions existantes sont conservees intactes, et

ou I'impot foncier du au gouvernement est paye

au moyen de cultures obligees, et consequemment

en produits; 3° enfm, des terres appartenant a

des particuliers.

Le gouverneur general doit assurer le bon

traitement des indigenes sur les terres cedees a

des Europeens ou autres^ et veiller a la stride

execution des ordonnances en ce qui touche aux

servitudes ou aux impots exigibles des popula-

tions. II veille cependant aussi a ce que les habi-

tants indigenes des terres particulieres remplis-

sent convenablement les obligations qui leur sont

imposees par I'adat, cette loi traditionnelle plus

sacree parmi les races malaises que toutes les lois

ecrites. Ces obligations, qui datent des temps les
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plus recules, sont, entro autros, rentretien des

chemins et des ponts, la fouruilure de certaines

dcnrees, le transport Aes personnes et des bagages

des voyageurs, moyennant retribution rcglec par

le pouvoir supreme, etc.

Les mcsures adoptees pour Fadministration des

possessions aiitres que Java portent le meme ca-

ractere general de liberalite et de justice. II est

recommande aux autorites d'entretenir de bonnes

relations avec les gouvernements
,
princes et peu-

plcs indiens environnants. Elles doivent se garder

soigneusement de toute invasion de territoire.

Elles doivent neanmoins repousscr, par tons les

moyens legitimes, toute agression dirigee contra

le teriitoire dont la garde et le gouvernement

leur sont confies.

Si Ton rcflechit sur I'ensemble de ces disposi-

tions, qui s'appliquent, il ne faut pas I'oublier, a

une population accoutumee pendant des siecles a

regarder sa liberie, ses biens, sa vie, comme la

propriete du souverain indigene dont elle subis-

sait la dom.ination avec une resignation insou-

ciante, on sera force de reconnaitre que le gou-

vernement boUandais, en adoptant ces principes a

la fois sages ot liberaux comme base de ses rela-
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tions avec Ics peuplcs de I'Archipel (avec ceux

de Java eii particulicr), a su coucilier habilemeDt

les exigeDces de la raison et de I'liumanite avec

celles de son propre interet.

Parmi les dispositions generales du reglemeut

organique de 1836 qui ne sont pas directement

relatives a la population indigene, il en est quel-

ques-unes qui meritent d'etre signalees. Nul ne

pent fixer sa residence aux Indcs neerlandaiscs

sans en avoir rcQu I'autorisation prealable. Les

permissions de visiter les Indes neerlandaises et

de s'y fixer ne peuvent etre accordees que par le

gouverneur general, selon les ordres donnes par

le roi. Tout etranger qui visite pour un temps les

Indes neerlandaises est sujet a toutes les lois et

ordonnances qui y sont en vigueur. Les Chinois,

les Maures (on designe sous ce nom a Java les

emigres mahometans de la cote orientale de I'lndc

anglaise), les Arabes et les autres etrangcrs uon

Europeens (Malais, Boughis, etc.), qui se fixent

aux Indes neerlandaises, sont places sous 1'auto-

rite des chefs de leurs nations respectives. lis

y jouissent de plus de liberie que les Europeens.

La residence de ceux-ci a Java, et meme leur

sejour temporaire dans la colonic, a toujours ete
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une question qui a serieusement preoccupe le gou-

vernement colonial. Une prudence exageree a sou-

vent influence ses decisions, et c'est par suite des

difficultes suscitees aux strangers qui ont voulu

visiter ces contrees interessantes qu'ellcs sont en-

core aujourd'hui si pen connues en Europe. Pour

moi, ma position tout exceptionnelle m'a permis

de parcourir dans tons les sens les possessions

hollandaises de cette partie du monde, et c'est ce

qui m'a determine a publier le resultat de mes

observations, dans Fespoir qu'elles ne seraient pas

sans interet pour la jeunesse a qui je les destine.

Cependant je dois ajouter que je ue suis pas le

seul etranger qui ait pu jouir du meme avantage

sans etre pourtant, comme je I'etais, attache au

service de la HoUande. Ainsi quelques voyageurs

distingues soit par leur nom, soit par leur repu-

tation comme savants, ont ete accueillis par I'au-

torite coloniale non-seulement avec tons les egards

possibles, mais avec la plus cordiale et la plus

genereuse hospitable. Non-seulement le gouver-

uement les a autorises a visiter Finterieur de ce

magnifique pays, mais il leur a fait delivrer des

chevaux de poste a ses frais pour les transporter

partout ou ils voudraient aUer, les recommandant
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aiix autorites coloniales et indigenes, et les com-

blant, en un mot, d'attentions somptueuses et

d'honorables prevenances. Mais pour pen que Fun

de ces voyageurs eiit ete seulement soup^onne

d'etre I'agent d'un gouvernement etranger, on ne

I'aurait accueilli qu'avec une froide politesse; 11

n'aurait obtenu qu'un permis de sejour tempo-

raire a Batavia, moyennant une somme de cent

dix florins (deux cent vingt a deux cent trente

francs), et il ne lui eut pas ete permis de sortir

des limites du territoire de la capitale, si ce n'est

pour des motifs urgents, dont I'appreciation doit

etre soumise au conseil colonial.

Pour terminer ce que nous avons a dire de

radministration, j'ajouterai que, d'apres le regle-

ment organique, le libre exercice des religions

professees par les difl'erentes sectes aux Indes

neerlandaises est place sous la protection du gou-

vernement, en tant qu'il ne porte aucune atteinte

a la surete publique. Les traitements des ministres

des differents cultes Chretiens sont payes par la

caisse coloniale, et le gouverneur general est au-

torise a accorder des traitements aux ministres de

tels autres cultes dont I'etablissement pourrait etre

autorise a I'avenir.
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L'Lglise protestante, comme on le pense bien,

occupe le premier rang et est largement retribuee.

EUe compte a Batavia quatrc ministres, un mis-

sionnaire docteur. A Tongou, faubourg dc Batavia,

et a Depok, faubourg de Buitenzoorg, il y a deux

corps de Chretiens indigenes, desservis par un mis-

sionnaire de la societe neerlandaise
;

puis dans

d'autres villes de Tile de Java des maisons d'or-

phelins et des ministres et missionnaires , ainsi

que dans les differentes iles dependantes des pos-

sessions hollandaises.

Quant au culte catliolique, il y a un vice-pre-

fet apcstolique a Batavia, pour toute Tile de Java;

un vicaire, faisant fonction de cure; a Samarang,

un cure; et enfin, sur la cole occidentale de Su-

matra, a Padang, un chapelain. Ce sont la les

seuls pretres catholiques auxquels le gouverue-

ment neerlandais accorde un traitement; mais ce

nombre est bien insuffisant pour satisfairc au be-

soin de la population catholique, quoique peu

nombreuse, repandue dans les possessions neer-

landaises; d'autres pretres zeles, appartenant aux

missions, viennent, il est \Tai, a leur aide; mais

ils ne sont que toleres par le gouvernement, qui

ne leur permet pas de precher I'Evangile aux in-
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digeues idolatres ou mahometans. II leur permet

seulement I'exercice du culte catholique, la pre-

dication et radministration des sacrements envers

leurs coreligionnaires ; mais il ne veut pas qu'ils

cherclient a faire des conversions : nn vice-prefet

apostolique et un autre pretre catholique ont ete

expuls^s de Batavia pour ce fait. Les Anglais sont

plus tolerants. lis n'accordent point de traitement

aux pretres catholiques etablis aux ludes et dans

leurs autres colonies; mais ils ne s'opposent pas

a ce qu'ils travaillent a la conversion des infideles.





CHAPITRE VI

Monuments antiques et du moyen age de I'ile de Java. — Tombeaux

el mosqu6es. — Le grand temple de Brambanan. — Temple et sta-

tues de Loro-Djougrang. — Les mille temples. — Temple de Kali-

bening et salle d'audience de Kalibening. — Palais de Kalassan. —
Temple de Boro-Bodo et statue de Bouddba. — Temples innom-

brables sur le plateau de Gounoug-Dieng (mont des dieux) .
— Raines

diverses. — Ruines de Madjapahit. — Ruines de Sentoul, Gidab et

Penalaran. — Temples ruines et statues de Sing'a-Sari. — Ruines

de Kolah-Bedah, de Kedal et de Djagou. — Pyramide et temple de

Soukou et de Baniou-Rouning. — Statues de Baniou-^Yandgi. —
Epoques probables de la construction de ces divers monumenls.

Comme je ii'ecris pas uii journal de moii se-

jour a Java et dans les possessions des hides neer-

landaises, je groupe les observations generales

que j'ai faites sur ces contrees, non pas dans

I'ordre et au fur et a mesure que je les ai faites

,

mais dans leur ensemble, comme on a pu le voir
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dans les deux chapitres precedents. Aiusi, dans le

chapitre qui commence, je vais rendre compte de

I'etude que j'ai faite, pendant mon sejour, des

divers monuments de File de Java; parce que les

monuments m'ont toujours paru fournir la preuve

vivante de I'etat de la civilisation des peuples. lis

deviennent en quelque sorte la source dc leur his-

toire, lorsqu'il s'y rattache, comme aux antiques

edifices de I'Egypte et de I'Hindoustan, un myths

ou une tradition.

Dans rile de Java, I'arcliitecture et la sculpture

sa soeur ont fleuri avec plus d'eclat que dans la

Perse et dans le Mexique, et ont egale les chefs-

d'oeuvre en ce genre de I'Egypte et de I'Hindous-

tan ; neanmoins on n'y a point decouvert jusqu'a

present de grands temples souterrains comme dans

ces deux dernieres contrees.

J'ai visite les nombreux et admirables monu-

ments epars sur le sol de cette ile , en compagnie

de quelques-uns des membres de la Societe des

arts et des sciences de Batavia, qui ont bien voulu

me servir de guides et m'eclairer sur la valeur

archeologique des objets qui se sont pr^sentes a

mes regards dans mes diverses excursions.

Les ruines d'architecture et de sculpture de cette
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lie sont plus nombreuses depuis Chcribon jiisqu'a

Soubaraya que dans la partic occideutale. Avaut

de parler de ces ruines admirables, je dirai quel-

ques mots de deux ou trois monuments construits

depuis I'introduction de Fislamisme et que mes

guides me firent remarquer en premier lieu.

Dans les environs de Cheribon, on trouve le

tombeau du celebre clieik Moulang, qui propagea

le premier la religion de Mahomet a Java.

Dans un village nomme Trangoulan, pres de

I'antique et celebre Madjapahit, on remarque le

magnifique mausol^e d'un prince musulman , ainsi

que le tombeau de sa femme et de sa nourrice.

11 porte la date de 1320, sculptee en relief et

dans les anciens caracteres en usage chez les

mahometans. A cote, onvoitles tombeaux de neuf

autres chefs. Leur garde est confiee a des pretres.

A Kediri on me fit voir une mosquee musul-

mane nommee astana-djedang, construite avec

les debris d'anciens tchandis , ou temples java-

nais, qui ont ^galement servi a la construction

de plusieurs maisons et edifices. Ces tchandis ont

^te abattus depuis I'introduction du culte de Ma-

homet 5 en haine de I'idolatrie ; leurs debris sont

,

k ce que m'ont dit mes savants corapagnons , tir^s
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(le Tantique ville de Dara, dont il est fait souvent

mention dans les annales javanaises. Les mosqiiees

modernes, construites avec ces debris, sont d'une

elegance plus que mediocre.

Les ruines de Brambanan, entre les districts

de Pajang et de Matarem (Sourakarta), sont bien

conservees. Elles furent decouvertcs par un inge-

nieur liollandais, charge de la construction d'un

fort a Kletan, pres de la grande route qui con-

duit de la capitate du sousounan (empereur) de

Sourakarta ou Matarem a celle des Etats du sultan

de Djokjokarta. C'est dans cette ricbc et fertile

partie de Ja\a, remarquable par le Merbalou

,

le Sindoro et le Soumbing, les plus hautes mou-

tagnes de I'ile, qu' existent une foule de monuments

de tout genre, rappelant la puissance et I'antique

civilisation de cette belle contree.

Le tchandi ou temple de Kobou-Dalem est tel-

lement convert de broussailles, qu'on n'a pu en

reconnaitre que Fetendue, qui est de deux cents

a trois cents metres. Les ruines de la cloture n'ont

pas encore ete decouvertes. A environ quarante

metres du cote de I'ouest du temple, il y avait

autrefois deux statues colossales, representant des

rechas (gardiens du temple) agenouilles. Ces deux
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statues sont renversees, et Fuiie d'elles est brisee

par le milieu; elles sont taillees d'un seul bloc,

et elles etaient jadis en regard I'une de I'autre.

Les deux rechas ressemblent aux pretres men-

diants de I'lnde. Leur tete a soixante-cinq centi-

metres de hauteur : on pent juger par la de la

grandeur de la statue. Les rechas portent une ^pee

attachee au cote droit d'une large ceinture au

milieu du. corps, la seule partie qui soit vetue; ils

ont la bouche ouverte et fort grande. Leur main

droite tient une massue octogone, la gauche un

serpent roule; de petits serpents sont entrelaces

autour des manches, sur lesquelles la tete et la

queue se reunissent en forme de noeuds. Ces sta-

tues sont semblables a celles du temple de Bena-

res, la Rome et I'Athenes de I'lnde, et leur exe-

cution est de la plus grande beauts. II est probable

qu'en faisant des fouilles on trouverait les statues

des divinit^s de ce temple. La porta a un metre

cinquante centimetres de large sur quatre de hau-

teur; elle conduit a un appartement de six metres

vingt-cinq centimetres ckrres, dont le sol est con-

vert de decombres; sa hauteur actuelle est de

sept metres. Le toit est une pyramide quadrangu-

laire de quatre metres vingt-cinq centimetres a
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sa base. La pierre dont le temple et les statues

ODt ^t6 tallies est d'un grain commun.

Non loin de la est un beau bas-relief de cin-

quante centimetres sur quatorze, representant un

(^l^phant caparaQonn^, aiusi qu'ils sont dans I'Hin-

doustan. On reconnait dans les figures assises la

posture des Hindous pendant la priere appel^e

toupichay adressee a la principale divinite du culte

brahmanique.

Le tchandi ou temple de Loro-Djongrang, au

nord du village de Brambanan, se composait ja-

dis de vingt petits edifices, dont douze temples :

ce n'est plus aujourd'hui qu'une enorme masse

de pierres. Le principal temple a trente metres

de hauteur. En entrant, en face de la porte,

on voit une statue de la deesse Loro-Djongrang,

avec les attributs du Kouviran, et de la hauteur

de deux metres huit centimetres. Le premier de

ses huit bras tient une queue de buffle , le second

une ^pee appelee kourg , le troisieme le boud-

dha, le quatrieme le choukour, le cinquieme la

lune, le sixieme I'ecu, le septieme I'etendard, et

le huitieme les cheveux de Mahikassour, qui est

le vice personnifie. II est enleve avec violence par

la deesse, parce qu'il a voulu tuer le taureau
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nandhi. Cette deesse, qiielquefois, tient un sabre

dans sa main. Les ouvrages Sanskrits lui donnent

plusieurs noms, tels que ceux de Bhawani, Devi,

Mahamia, etc., et plus gen^ralement celui de

Dourga.

Les autres parties du temple renferment une

belle statue de Bitara-Gana ou Ganesa (dieu de

la sagesse), ainsi que celle de Siva ou Chiva et

autres divinites hindoues. Toutes ces immenses

constructions sont en pierre de taille, sans mor-

tier ni ciment; et les plantes qui ont pousse au

milieu de leurs debris, en les environnant de ver-

dure, les couvrent de leur ombrage, et leur pre-

tent des beautes pittoresques qui ajoutent a leur

air v^n^rable.

A huit cent quarante metres au nord du temple

de Loro-Djongrang, on apergoit les Tchandi-

Siwou (mille temples). Jamais je n'ai vu un plus

grand nombre de colonnes, de statues, de bas-

reliefs entasses dans un meme lieu; tout est ter-

miner et poll avec un goiit pur et tres-exerc6.

Les statues des gardiens ou portiers du temple

(rechas) ont trois metres de hauteur quoique

agenouillees, et offrent, au reste, une ressem-

blance frappante avec celles du grand temple de
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Brambanau. Leiirs grosses faces ofFrent une ex-

pression de gaiete qii'on ne retrouve dans aucun

des monuments epars sur le sol de Tile, ni dans

ceux de rHindoustan. Tons ces temples renferment

une statue de Bouddha, et ont la forme d'un

parallelogramme de la longueur d'environ cent

quatre-vingts metres, sur une largeur de cent

soixante-dix: ils sont a pen pres tons coustruits

sur le meme plan, et le style de I'architecture

,

les costumes et les emblemes des statues et des

bas-reliefs qui les ornent, sont exactement sem-

blables a ceux des temples bindous ^ ils ont chacun

quatre entrees placees aux quatre points cardi-

naux. Leurs plus grands cotes font face a I'orient

et a I'occident. On remarque dans le grand cote

une figure de la trmiourti (triple forme) ou triade

hindoue, differente de la triade egyptienne. La dis-

tribution interieure , ainsi que celle des temples de

Loro-Djongrang, est en forme de croix, et la plus

grande de toutes les salles est placee au centre.

A Kalibening, village peu eloigne de Bramba-

nan, se trouvent les debris d'un temple pareil a

ceux de Tchandi - Siwou et de Loro-Djongrang,

mais ses ornements annoncent plus d'art et d'ha-

bilete dans I'ex^cution.
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Pres du temple de Kalibeniiig se trouvent les

ruines d'une salle d'audience; il y a deux statues

colossales de rechas, d'une execution admirable;

derriere ces statues est une masse confuse de

briques, formant vraisemblablement les restcs de

cette salle, qui etait entouree de quatorze piliers.

Au dehors, une varanda ou galerie, qui regnait

tout autour de cette salle, etait soutenue par

vingt-deux piliers. Le batiment s'etend de Test a

I'ouest. L'appartement interieur est de seize metres,

y compris les piliers; sa largeur etait de neuf

metres, et celle de la varanda etait de quatre.

Pres de Brambanan sont les ruines du palais de

Kalassan. Les ruines de Dinangan, sur la route de

Branbanan a Djokjokarta, consistaient en des sta-

tues dont une est gigantesque, mais d'une execu-

tion mediocre.

Dans les limites de la residence de Kadoc ou

Kadou, non loin de Magouelan, et pres de la

frontiere des fitats du sultan de Djokjokarta, se

trouvent les ruines celebres de Boro-Bodo. On y

voit les debris d'un temple qui couronnait une

petite colline conique; selon sir Stamford- Buffles

,

gouverneur de Java pendant la domination anglaise

(de 1812 a 1816), et archeologue celebre, la
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construction de cet edifice reinoiiterait au commen-

cement du vi' on, tout au plus, du vnf siecle de

Tere javanaise. Ce temple a la forme d'un carre

long; il est entoure de sept rangs de murs, qui

decroissent a mesure que Ton gravit la colliue , et

surmonte d'un come qui recouvre son sommet.

Ce dome a environ seize metres soixante-six cen-

timetres de diametre; chaque cote du carre exi6-

rieur est d'environ deux cent six metres cinquante

centimetres, et un triple rang de tours, au nom-

bre de soixaute-douze, accompagne les murs de

cette dernicre enceinte. Dans les parois de ces

murs et de ces tours, existent des niches ou sont

placees des figures sculptees plus grandes que

nature; elles representent des personnes assises

avec les jambes croisees; il y en a pres de quatre

cents. On a trouve dans ces mines une statue

mutilee que Ton croit etre celle de Bouddha. La

hauteur du temple de Boro-Bodo est d'environ

trente-trois metres. Quoique I'alignement de cet

edifice paraisse droit lorsqu'il est vu de loin, il

est tronque reellement, parce qu'on a voulu le

mettre en harmonic avec la coupe irreguliere du

sommet de la coUine. La meme forme a 616 obser-

v^e a chaque terrasse.
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Sur im plateau du celebre Goimong-DieDg

(mont des dieux) ou Gounong-Prahou, parce

qu'il a la forme d'line barque (prahou), au nord-

ouest du mont Sindoro, a une hauteur de deux

cents metres au-dessus des plaines environnantes,

et de trois cent trente-trois metres au-dessus de

la surface de la mer, on voit les restes de plu-

sieurs temples, des statues de la deesse Dourga,

et d'autres sculptures fort remarquables et peu

maltraitees. On gravit sur ce plateau a I'aide de

marches en pierres entierement bouleversees et

presque ensevelies sous les amas de laves, de

scories, qui ravagerent ces lieux, longtemps apres

que ces monuments eurent ete batis. Au centre

de cette plaine elevee, on trouve encore quatre

temples mieux conserves que les autrcs, et d'uue

architecture elegante. Plus tard, on y a decouvert

les mines de quatre cents temples, disposes d'une

maniere admirable, et formant entre eux de grandes

rues regulieres.

Toute la contree situee entre Gounong-Dieng

et Brambanan est couverte de ruines d'edifices

sacres. Plusieurs villages entre Bledran et Jetis,

sur la route de Banioumas, a travers le Kadou,

en offrent egalement : on rencontre a chaque
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jtistant des debris de murs, de corniches, de bas-

reliefs et de statues.

Selon les traditions, on suppose que cette con-

tree avait ete la residence des dieux ct des demi-

dieux de I'antiquite javanaise.

Les districts de Jayaraya, Cheribon, Bawa,

Kalangbret, Trengali, Pranaraga et Magetan, sont

couverts de mines dispersees et solitaires. On dis-

tingue generalement par le nom de kotah-bedah

les restes de villes, de forts et autres edifices.

Les environs de I'ancienne Madjapahit sont fort

remarquables sous plusieurs rapports. A I'ouest on

voyait_, a Madion, quatre monuments en pierre,

revetus d'inscriptions lisibles; on y trouve encore

des restes de rechas et d'autres debris de sculp-

ture. On a decouvert dans des fouilles, a Tou-

moung-Goung, les restes d'un bain qui recevait

I'eau par I'intermediaire de six conduits. Les fon-

taines sont couvertes d'inscriptions, et les sculp-

tures sont assez bien executees.

A Test de la riviere de Solo, gisent ca et la

une foule de ruines monumentales
,
particuliere-

nient dans les districts de Madion, Kirtasana,

Kediri et Streng'at, qui renferment les antiquites

les phis interessantes de cette contree.
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Au pied de la colline de Klotock, qui est uue

prolongation du mont Willis, a un pen plus de

deux kilometres a I'ouest de Kediri, est la cave

de Sala-Mangleng. EUe consiste en quatre petites

chambres contigues et semblables, carrees, un

peu oblongues et creusees dans le roc. La plus

grande est longue d'a peu pres six metres cin-

quante centimetres. Les deux murs des deux prin-

cipaux appartements sont ornes de sculptures et

de bas-reliefs; la construction senible indiquer un

lieu consacre a la penitence ou a des exercices

religieux. Sur le chemin de cette crypte se trou-

vent plusieurs rechas artistement sculptes. Sur la

porte exterieure, du cote nord, est gravee una

inscription a demi effacee et devenue illisible.

Au milieu des immenses forets de tecks qui

s'elevent le long du Kediri, etait situee la celebre

ville de Madjapaliit, antique capitate de I'empirc

javanais dans ses temps les plus florissants. Ses

mines couvrent un espace de plusieurs milles.

On trouve encore debout plusieurs temples en

briques et des debris de portes. Depuis le lieu ou

s'elevait cette ville fameuse jusqu'a Pabalingo,

vers Test, on rencontre a chaque pas d'anciennes

constructions en briques. U est bien difficile de
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determiner Tetendue de Madjapahit, parce que son

emplacement est aujourd'hui recouvert de tecks

d'une hauteur prodigieuse; mais on voit encore

les murs d'un etang : ils sont faits de briques

cuites, et ont trente-trois metres de long sur

quatre de hauteur.

A Sentoul, a Test de Kediri, on voit, au milieu

d'une antique foret, un petit edifice construit avec

une elegance remarquable; les entablements des

murs qui I'entourent sont ornes, dans I'interieur,

de sculptures parfaitement finies. A son sommet

on voit encore un tank ou reservoir d'eau, d'une

assez grande dimension, et sous ses fondations on

a crcuse une chapelle souterraine. Get edifice pa-

rait avoir ete un tombeau. Aux environs de Gidah,

village pen eloigne de celui de Bitar, est un temple

en briques dont les ornements sont en pierres; la

construction et les sculptures sont executees avec

une etonnante haliilete. En s'avan^ant vers le nord-

est, on aper^oit les antiquites de Pcnataran, ran-

gees parmi les plus considerables et les plus cu-

rieuses de Java. Le plan de ces edifices semble

indiquer qu'ils ont ete destines a des usages reli-

gieux. lis occupent un espace de forme oblongue

qui se trouvait partage en trois parties distinctes.
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et environne d'un mur exterieur; I'entree priiici-

pale est gardee par deux statues colossales. Uue

statue de recha, ou gardien agenouille, et dont la

figure a quatre visages semble annoncer le dieu

Brahma, est placee dans uii petit temple, dont la

beaute I'emporte peut-etre sur tous ceux que nous

avons deja decrits.

Dans le district de Malang se trouvent les cele-

bres mines de Sing'a-Sari. On y voit un tchandi

ou temple dont la principale entree, a I'ouest, a

dix metres de hauteur, et au-dessus de laquelle est

sculptee une enorme tete de gorgone; on distingue

autour de I'edifiee d'autres sculptures qui ont ete

mutilees. On en a decouvert d'intactes en s'avan-

(jant dans la foret voisine : une^ entre autres, d'un

metre cinquante centimetres de long, qui repre-

sentait le taureau naudhi. On a trouve aussi, contre

un arbre colossal, une magnifique statue a quatre

tetes; une autre de Mahaveda, avec son trident,

accompagnee d'une inscription en caracteres deva-

nagari; une deesse avec la fleur de lotus; un char

de suria (le soleil), avec ses sept chevaux jaunes,

qui ont leurs queues rejetees en arriere et dans

I'attitude d'une course rapide. A cent metres de

la, est une superbe statue colossale de Ganega,
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avec sa troinpe d'elepliaut, ses gros bras et ses

jambes eiiormes. Cette figure parait avoir ete pri-

mitivemeiit placee siir une plate -forme ou dans

nil temple, car tout aleutour est amoncelee unc

qiiantite considerable de pierres. Enfm, en s'avan-

gant encore uu pen plus dans le bois, ou trouve

deux de ces statues gigantesqucs qui represeutent

des rechas, accroupis selon la coutume; ces sta-

tues, taillees dans un seul bloc de pierre, avaient

quatre metres de haut, quoiqu'elles fussent assises.

En se dirigeant au sud par Malaug, on ren-

contre les mines de Soupit-Ouraug, connues sous

le nom de kotah-bedah ou le fort demoli; c'est

la que se retirerent les habitants de Madjapahit,

quand leur ville eut ete detruite. Le mur de cc

fort est construit en briques, et place entre deux

rivieres qui Fentourent aux Irois quarts de son

circuit et se reunissent. Quoique irregulier, il est

cependant dans une position bien choisie. II a en-

viron six cent soixante metres de circonference,

et a depuis dix-sept metres jusqu'a trente-trois

de profondeur. La partie qui n'est point baignee

par les deux rivieres est large de vingt-cinq metres

environ, et profonde de dix-sept; devant cette

partie, on a creuse un fosse communiquant avec
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elles. A sept milles au sud-est de Malaiig soiit

encore d'autres mines.

On trouve a Kedal les debris d'lm magnifiquc

temple en pierre, situe sur les limites de la foret;

quatre lions sculptes soutiennent la corniclie , deux

autres soutiennent I'entr^e. Les lions des angles,

la gorgone de la porte, trois enormes serpents

eutrelaces sur la tete de la principale statue, qui

tient dans iine main la tete de Fun d'eux, forment

un efFet pittoresque d'une grande beaute. Un vase

rempli d'eau et la tete d'un serpent qui y est

attachee surmontent la tete d'une autre statue.

A Djagou, et dans I'interienr de la foret, sont

d'autres mines plus considerables; I'edifice princi-

pal est un des plus grands de tons ceux dont j'ai

visite les mines eparses dans cette partie de I'ile.

On y a decouvert la statue d'une divinite hindoue

dont la tete avait ete enlevee, et au dos de la-

quelle etait une inscription en caracteres devana-

gari. L'edifice a trois etages, et les intervalles de

cliacun sont ornes de bas-reliefs representaut des

batailles entremelees de figures d'oiseaux et d'au-

tres animaux. Un de ces bas-reliefs represente

uue bataille entre une armee appartenant a un

peuple civilise et uue armee de rdkclia^as (mot
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Sanskrit qui signifie mauvais genies ou peuple

sauvage). On peuse que ces mines sont les restes

de I'ancienne ville de Dgegueland, dont il est

souvent fait mention dans les annales de Java.

A environ vingt milles geographiques a Test

de Sourakarta, et non loin du village de Soukou,

on voit d'interessantes mines sur une des collines

dependantes da majestueux mont Lawou. Une des

constmctions principales consiste en une pyramide

tronquee, qui s'eleve sur le sommet de trois ter-

rasses superposees les unes au-dessus des autres.

Pres de la pyramide sont des sculptures, deux

obelisques et des tougou ou bornes, et des piliers

en partie renverses. Les terrasses ont environ cin-

quante-deux metres de longueur; la premiere en

a vingt -sept de hauteur, la seconde dix, et la

terrasse superieure quarante- trois. La porte d'en-

tree du monument de Soukou a egalement la

forme d'une pyramide * elle est de deux metres

cinquante centimetres de haut et d'euvirou un

metre de large. Une tete de gorgone forme la

clef de I'architrave.

II y a plusieurs figures sculptees sur la facade.

On y voit un homme aux formes gigantesques qui

devore un enfant, et a sa droite un chien, dont
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la tete est enlevee; un oisoau, qui parait etre une

cigogne, est au pied d'un arbre, sur les branches

duquel est un autre oiseau semblable a uii pigeon

;

sur ce pigeon plane une espece de faucon ou

d'aigle. Au-dessus d'une statue humaine, dont la

bouche presse la queue d'un serpent entortille, on

remarque une figure qui se rapproche du sphinx;

mais elle en difFere en ce quelle est suspendue en

I'air, et qu'elle a les jambes, les bras et la queue

etendus. Sa queue est celle d'un lezard; ses grifFes

ont des especes de membranes; mais le torse, les

membres et la face ont la forme humaine. Au-

dessus serpente un petit reptile semblable a un

ver, ou peut-etre a un aspic.

A la face du nofd et a celle du sud de la porte

,

un aigle colossal etend ses ailes et tient dans ses

serres un immense serpent replie en trois. La tete

est tourn^e vers I'aigle et ornee d'une couronne.

Toutes ces figures sont probablement des allego-

ries, ou bien ont trait a quelques faits relatifs a

la mythologie hindoue.

On distingue parmi ces mines une statue hu-

maine d'une taille gigantesque, ayant des bras

ailes comme les chauves-souris; et souvent cette

meme figure se trouve sculpt^e dans les bas-reUefs
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avec les memes formes fantastiqiies. On rencontro

dans d'autres cndroits des statues tenant uu tri-

dent dans chaque main; d'autres ont des masques.

Toutes CCS sculptures, qui semblent appartenir a

une autre ^poque que celles de Boro-Bodo, de

Malang on de Brambanan, sont executees avec

moins d'art, raoins travaillees, et paraissent etre

plus anciennes que les dernieres.

Non loin de la, du cote sud de I'entree, sont

^pars les restes de deux temples. Nous trouvames,

en visitant Tun d'eux, des cendres d'un feu re-

cemment allume. Par un reste de leurs anciennes

superstitions, quand les naturels du pays veulent

se preserver de quelque malheur, ils ont coutume

de faire du feu et de bruler de^ parfums dans ce

temple.

L'autre batiment, qui est encore plus an sud,

ne parait avoir conserve des restes de sa forme

pyramidale que du cote du sud-est. On y a trouve

deux inscriptions, formeos chacune de quatre ca-

racteres. On voit en outre, sur la terrasse, un

vase de pierre que la tradition assure ne pouvoir

jamais etre rempli. Sur diverses pierres sont sculp-

tes des elephants, un chien sur ses quatre pattes,

im singe, I'etendard d'Arjouna, et deux statues
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g'igantesques qui soiit representees plasieurs fois.

Pres dii village de Bauiou-Kouniiig (eaii jaune),

et a quelque distance d'un cratere volcanique, est

situe im tcliandi ou temple qui porte le nom du

village. 11 est probable qu'il existe dans son voi^

sinage des antiquites inconnues aux Europeens.

Enfin on rencontre dans la province de Baniou^

Wandgi plusieurs statues apparteuant au culte des

Hindous, qui est encore dominant dans I'ile de

Bali, a peu de distance de cette province.

Tons ces monuments, toutes ces mines n'at^

testent pas cependant une antiquite bien reculee.

Les edifices construits en pierres de taille ou en

briques (ces derniers materiaux paraissent plus

recents que les autres) ne remontraient pas, d'a-

pres le savant M. Raffles, aux premiers siecles de

I'ere chretienne; la fondation des plus grands

pourrait etre placee , selon lui , entre le vf et le

IX* siecle de notre ere. Ainsi, d'apres cette Evalua-

tion, ils appartiendraient au moyen age, et auraient

Ete construits par les sectateurs de Bouddha, vers

I'epoque ou les bouddhistes eurent ete vaincus et

cbasses du continent de I'lnde par les brahmanes.

Cependant le grand temple de Soukou, que j'ai

decrit plus baut, ne parait pas appartenir a la
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meme epoqiie. Get immense monument, a forme

pyramidale, dont le style severe, simple et gran-

diose, est moins poll que ceux de Boro-Bodo,

de Malang et de Brambanau, ne possede rien qui

rappelle le culte brahminique ou bouddhiste. II est

probable qu'il est plus ancien qu'eux et qu'il se

rapporte au sabeisme ou culte du soleil et des

astres, culte qui a ete repandu dans toutes les con-

trees de rOrient, et qui existe encore dans plu-

sieurs parties de I'Asie centrale, de I'Oceanie, et

d'autres contrees ou I'islamisme et le christianisme

n'ont pas p^netre.



CHAPITRE VII

Langue javanaise. — Ses differents dialectes. — Son origine : langue

malaise. — Le djawi ou malais pur. — Comparaison de quelques

mots djawi el javanais vulgaire. — LiUerature malaise et javanaise.

— La lilleralure malaise est moins riche en oeuvres po^tiques qu'en

ouvrages en prose. —Causes de celle difference.— Jugetnent erroae

porle par Crawfurd sur la poesie des Malais. — Rectification de ce

jugeraent.--Lespan<ous, chants vulgairesdes Javanais.— Exemples

de deux panlous, I'un Iraduit !ill6ralement,l'autreimile par Victor

Hugo. — Le3 ajairs ou poemes d'une certaine ^tendue. — Division

des sjdirs en quatre esp^ces : poemes d'un caractfere religicux,

poemes hisloriques, poemes moraux et didactiques, poemes ^piques

ou roraans po6liques. — D6finilion el exlrail de quelques poemes

religieux. — Nature des poemes hisloriques. — Poemes didactiques.

— Exlrait. — Poemes d'imaginalion ou romans po6liques. —
Analyse du sja'ir ou poeme de Bidasari, avec quelques passages

imil^s en vers fran^uis par M™* Fraissinet.

Des les premiers temps de mon s^jour dans la

colonie, je me mis a etudier la langue javanaise,

qui se divise elle-meme en plusieurs dialectes,
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mais ions se rapprocbant du malayou on langne

malaise
,
qui se parle dans toute I'etendue des pos-

sessions hollandaises de I'archipel Indien. A Java

on reconnait deux priocipanx dialcctes : cclui de

Sounda, qui regne dans I'ancien royaume de Ban-

tam et sur la cote opposee de Sumatra, et le has

javanais, qui domine dans le reste de File. II y a

en outre un troisieme dialecte, rpii s'appelle le

haut javanais, et se parle a la cour des princes.

Ce dialecte est rempli de mots Sanskrits, et il

s'ecrit avec des caracteres derives de ceux des

Arabes.

Je n'eprouvai pas beaucoup de difficultes a

apprendre et a parler ces langues on plutot ces

difFerents dialcctes; car la prononciation en est

donee et facile, et les regies grammaticales n'en

sont pas tres-compliquees. Le malais ou malayou,

la langue mere du javanais, est une des langues

les plus etendues du globe. Ellc est parlee dans

rile de Sumatra, ou elle a pris naissance et ou

elle conserve sa purete. On la parle aussi sur

toutes les cotes des iles qui font partie de la

Malaisie, dans une partie de la peninsule de Ma-

lacca, et, ce qui est encore plus extraordinaire, a

Madagascar, pres des cotes d'Afrique, et dans Tile
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Formose, situee prcs de la Chine et du Japoii.

Elle a regu plusieiirs mots Sanskrits , talingas ot

arabes. Cette langue, aiissi douce que I'italien ot

le portugais, est consacree aux affaires et au com-

merce; elle est comme I'hindoustani dans I'lnde,

la langue franrpie sur les cotes d'Africpie et dans

le Levant, et le francais en Europe.

Le langage ecrit chez les Malais purs est appele

cljawi, mot correlatif a celui de kawi donne au

javanais savant on langue sacree, qu'il ne faut

pas confondre avec le haut javanais ou langue de

cour, dont j'ai parle.

Pour donner une idee a mes lecteurs des rap-

ports et des differences qui existent entre le djawi

ou malais pur et le javanais vulgaire, je vais re-

produire les noms de nombre jusqu'a dix dans

les deux dialectes, et j'y ajouterai quelques mots

usuels. Les mots djawi suivent immediatement les

mots francais et sont ecrits en italique; les mots

javanais sont ecrits en caracteres ordinaires entre

parentheses

:

Un, set (sidji); — deux, do)ia (lora); — trois

tiga (telou); — quatre, ampat (papat); — cinq,

lima (lima); — six, 7iam (nam); — sept, toudjou

(
pitou

)
; — huit , dpiapan ( voulou ) ; — neuf , sam-
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helan ( sanga ) ; — dix , sapoitlon ( sa - pouloii ).—
^owoXiii, moidoiit (changkam). — Homme, orang

(lanang et ourang). — Femme
,
paran-ponan

(oudan). — Grand, bessar (guede). — Langiie,

lidah (ilat). — Luiie, boulan (woulan). — Mai-

son, roumah (oumah). — Mere, mama (biang).

— Pere, bapa (bapak). — CEil, 7nata (mata). —
Petit, ketchil (tchilik). — Pirogue ou barque,

pralwu (prahou) (1).— Soleil, mata (2) (sreng'-

eughe). — Terre, tanah (tanah).— Tete, kapala

.

(andas), etc. etc.

Je m'appliquai avec ardeur a Fetude do ces

langues et dialectes divers, de sorte qu'au bout

de deux a trois ans de sejour a Java et d'une

excursion de six mois a Sumatra (excursion dont

je parlerai plus tard), j'etais non - seulement en

etat de converser avec les indigenes de Java et

les autres Malais, mais raeme de lire et de com-

prendre les ouvrages ecrits en djawi ou en kawi,

Grace a cette etude, et aux conseils que me

donnerent des membres de la Societe des arts de

(1) Ce mot se retrouve dans lousles dialectes malais, avecquelques

legeres differences de prononcialion, ce qui Ta fait 6crire par les

Europ^ens lanlut prahou, lanlut proa, prads, proli, etc.

(2) Mala signiGe ceil el soleil , parce que Ic solcil est Toeil du monde.
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Batavia, je pus lire avec fruit les principaux ou-

vrages de la litlerature javanaise, et etudier cette

civilisation, qui, comme toutes celles de I'Orient,

etait deja fort avancee tandis que I'Occident etait

encore plonge dans la barbaric, mais qui, mal-

heureusement, est restee stationnaire , et quelque-

fois meme a retrograde jusqu'a la barbaric. Les

chroniques javanaises, avec leurs fables merveil-

leuses et leur mythologie, m'ofFraient une etude

non moins curieuse que celle des anciens monu-

ments que j'ai decrits dans le chapitre precedent;

ou plutot dies m'aidaient a les comprendre et a les

expliqiier.

La litterature malaise se distingue de celle des

autres pen pies orientaux par cette particularite

qu'au milieu d'une grande richesse d'ouvrages en

prose, elle ne compte relativement qu'un tres-

petit nombre d'oeuvres poetiques. Sans rechercher

les causes qui ont pu produire cette singularite,

plusieurs savants europeens I'attribuent a la direc-

tion pratique de I'esprit des Malais, qui, d'un

caractere bardi et entrepreuant, ont de tout temps

prefere les actions aux contemplations : disposition

d'esprit qui s'est de plus en plus developpee et

fortifiee chez eux depuis leur contact avec les
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Arabes, et depiiis que rintroduction de I'isla-

raisme est venue certainement s'opposor au deve-

loppemcut de relemeut poetique parmi cux. Et

cepeodant la poesie malaise et javauaise est vrai-

ment digue de I'examen attentif de ceux qui s'oc-

cupent de 1' etude de la langue et de la litteraturc

iudienncs, malgre le jugement qu'eu out porte

plusieurs auteurs, et, entre autres, John Craw-

furd, qui s'exprime aiusi a ce sujct : « On pcut

« dire a juste litre de la poesie malaise, que c'est

c( une rimaille pour les yeux et pour I'oreille;

c< car I'imagination , la chaleur et la passiou, en

c< un mot, tout y manque pour faire ce qui cons-

« titue reellement la poesie. »

Ce jugement, rendu avec trop de legerete, n'a

pas peu contribue a discrediter cette poesie, que

tendent a rehabiliter aujourd'hui ceux qui out fait

une etude approfondie de la langue et du style

malais, et qui se sont iuities entierement a I'esprit

et au caractere de ce peuple, ce qui est un pre-

liminaire indispensable pour en gouter convena-

blemcnt les oeuvres poetiques.

Ce qui a souvent trompe les voyageurs etran-

gers, c'est qu'ils ont pris pour unique poesie des

Malais les pantons , especes de chansons popu-
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laires que Ton entend dans tout Farchipel, et qui

peuvent se comparer, pour le nombre des cou-

plets, a nos vieilles complaintes , ballades et rondes

populaires qui se chautent encore dans nos cam-

pagnes. Les pantous sont, il est vrai, des compo-

sitions metriques, mais qui, a proprement parler,

ne peuvent etre regardees comme faisant partie

de la litterature malaise; car, a I'exccption de

quelques pantous qui sont reproduits parfois dans

d'autres poemes, les Malais eux-memes ne pren-

nent pas la peine de les ecrire. Ce sont des cou-

plets on stances de quatre vers, chacun de huit

a douze ou treize syllabes, chantes ordinairement

ex tempore, et assez souvent alternativement par

deux personnes. Les deux premiers vers reiifer-

ment une et meme deux figures ou metaphores,

qui souvent n'ont pas le moindre rapport avec les

deux vers suivants, si ce n'est la rime. Le pan-

tou, en grande faveur aupres des Malais, est dans

son ensemble assez insignifiant , et meme ennuyeux

pour un Europeen, quand on en prolonge la du-

ree, ce qui arrive assez souvent dans le chant

alternatif; c'est alors une espece de combat de

chants, dont le vainqueur est toujours sur de re-

cueillir les chaleureux applaudissements de son
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auditoire. Pour donner une idee du pautou, nous

nous bornerons a traduire les couplets suivauts

qui se trouvent dans le sixieme chant du poeme

intitule Bidasari, dont je parlerai tout a I'heure :

Brillant est Teclat d'uue bague de diamants.

Cueille les fruits da melempari.

Si mon auguste prince succombe,

Ou irai-je me refugier?

Cueille les fruits du melempari.

L'oiseau-rhinoceros s'envole vers les rochers.

Oil irai-je me refugier,

Moi qui suis une etrangere, une orpheline ?

L'oiseau-rhinoceros s'envole vers les rochers.

Le basilic croit dans la conque du betel.

Moi qui suis une etrangere, une orpheline,

J'espere dans Tamour du prince.

Voici la traduction presque litterale que M. Vic-

tor Hugo a faite d'un pantou malais fort counu,

et auquel on ne saurait refuser de la grace et un

certain mouvement poetique :

Les papillons voltigent vers la mer.

Qui du corail baigne la longue chaine.
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Depuis longtemps mon coeur sent de la peine,

Depiiis longtemps j'ai le coeur bien amer.

Les papillons voltigent vers la mer,

Et vers Bandan un vautour tend ses ailes

;

Depuis longtemps, belle parmi les belles.

Plus d'un jeune homme a. mon regard fat cher.

Et vers Bandan un vautour tend ses ailes
;

Ses plumes, la, tombent sur Patani.

Plus d'un jeune homme a mon ccBur fat uui.

Mais tout le cede a mes amours nouvelles.

Les pantous ne sauraient etre compares aux

sja'irs ; ces ecrits sont d'uiie tout autre nature;

Us justifieut eompletement le nom de poenie qu'oii

leur accorde, et sont dignes d'un examen particu-

lier. lei du moins on n'est pas clioque, comme

dans les pantous, par des raots denues de sens et

des images disparates; on y rencontre, au con-

traire, des tableaux pleins de ricliesse, des com-

paraisons bien cboisies, une innocente naivete,

une exposition simple et naturelle des faits et des

evenements, et I'expression vraie de ces senti-

ments et de ces emotions de I'ame qui cbarment

et captivent le lecteur, du moment qii'il ne s'ar-

10
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rete plus aux defauts inherents an iiiecauisme dc

la poesie. Qii'on nous comprcnne bieu : en par-

lant ici du mecanisme de la poesie, nous ne desi-

gnons pas la versification, qui est d'un rhytlime

aussi riclie que suave; nous avons en vue les

pleonasmes et les repetitions des memes mots que,

dans differentes langues, les poetes se permettent

par amour pour la mesure et la rime.

On pent diviser les sjairs ou poemes malais

en quatre especes, savoir :
1° poemes d'un carac-

tere religieux; 2° poemes qui traitent d'un sujet

historique; 3" poemes moraux et didactiques;

4° poemes epiques, ou plutot romans poetiques.

Les poemes d'un caractere religieux sont de

deux especes : les uns appartiennent a I'ancienue

religion hindoue, les autres ont rapport au maho-

metisme. Disons tout d'abord de ces derniers que,

consideres comme poesie, ils n'ont que pen de

valeur, puisqu'ils ne contiennent que des defini-

tions du dogme de I'islamisme. Ge n'est tout au

plus que de la prose rimee, et ils ne ferment

qu'une faible partie de la litterature malaise. U

n'en est pas de meme des poemes sur la mytlio-

logie indienne. Nous citerons, entre autres, le Bra-

ta-Youdha, compose par Pouseda, en kawi, vers
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Tan 784 de I'ere vulgaire, ou, selon d'autres,

vers 1167. II se compose de sept cent dix-neuf

stances de difFerents rhythmes. Les beautes de cet

ouvrage peuvent etre comparees avec les plus

grandes compositions des Grecs, des Latins et des

modernes. On y trouve plusieurs stances absolu-

ment semblables a certains passages d'Homere,

de Shakespeare et de Milton; ce qui est d'autant

plus extraordinaire que les Javanais n ont jamais

eu la moindre connaissance de nos grands poetes

de rOccideut.

Le tableau de la marche des enfants de Pandou;

la douleur d'Arjouna (un des cinq enfants de

Pandou, roi d'Astina), au moment oii ce heros

va combattre ses propres parents; I'episode de la

veuve de Salia, depuis le moment ou un reve lui

predit la destinee de son epoux, jusqu'au moment

ou elle le rejoint dans les cieux, sont d'admirables

morceaux de poesie.

L'ouvrage classique, intitule Manek-Maya, qui

reuferme la mythologie des Javanais et la genea-

logie des dieux [dewas), est ecrit avec une sim-

plicite qui s'eleve quelquefois au sublime. A cote

de quelques monstruosites , on y trouve des des-

criptions comparables a tout ce que la mythologie
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grecque a produit de plus beau et de plus gra-

cieux. Le poeme de Brata-Youdha et le Manek-

Maya nous presentcnt le contrasle de la cour, des

rois, et de la rusticite des premiers habitants de

Java, reunis en corps de nation dans la partie

orientale de cette ile. Ces mythes prouvent que

I'esprit humain a suivi la mcme marche progres-

sive au dela de I'equateur et dans nos contrees

occidentales.

Nous allons citer un passage de chacun de ces

deux poemes. Yoici celui de Brata-Youdha :

« Alors Kricbna (dewa incarne) (1) donne uu

libre cours a sa colere; elle bouillonne dans son

sein, il en eprouve toutes les fureurs; il se leve,

terrible, eblouissant, semblable au tout -puissant

Vichnou; son aspect reunit les forces des trois

pouvoirs et des trois mondes; sur ses epaules,

d'ou sortent quatre bras, s'elevent trois tetes et

trois doubles yeux.

c( Le pouvoir et la majeste de chaqiie dieu

entrent dans sa personne.

« Son corps grandit, sa poitrine pousse des

(I ) Dieu incarn6.
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rugissements ierribles conime ceux du lion. Alors

la terre tremble dans ses fondements, les cimes

des montagnes s'ebranlent et se heurtent; les

vagues de la mer se soulevent conime les plus

hautes colliues, et s'entr'ouvrent comme des

abimes; les monstres des mers sont jetes sur le

rivage.

« Aussitot I'epouvante s'empare du ccBur des

cent kourawas (fils de Drutarata, roi d'Astina);

ils sont immobiles et silencieux; leur regard est

pale, effare; Kerna lui-meme semble petrifie;

Souyoudana et Youyousta tombent d'efFroi ; on les

croirait sans vie et sans volonte.

« Drouna et Bisma, et le bon Pandita-Narada

(un saint et aussi un savant), se mettent en priere,

et jettent des fleurs odoriferantes devant le dieu,

en lui disant :

« N'etes-vous done pas le dieu du jour? ne

« soyez pas le dieu de la destruction. Ayez piti6

« de ce monde et de ce qu'il renferme. »

Voici un passage du Manek-Maya, dont les

premiers mots semblent une reminiscence du com-

mencement de la Genese :

« Avant que les cieux et la terre fussent cr(5(5s

,



i50 QUINZE ANS A JAVA

« Satig-yang-ivisesa (le Tout -Puissant) cxistait.

« Cette divinite etait placee au centre de I'uni-

« vers; elle desira interieiirement que le regula-

« tcur supreme lui accordat un souhait. Aussitot

a tons les elements se heurterent, et il entendit

c( au milieu d'eux une repetition de sons sem-

« blables au battemenl rapide d'une cloche. II leva

« les yeux, et il vit un globe suspendu au-dessus

« de sa tete; il le prit et le separa en trois par-

« ties; une partie devint les cieux et la terre,

« une autre partie devint le soleil et la lune, et

c( la troisieme fut I'homme ou Manek-Maya.

« La volonte de Sang-yang-wisesa ayaut et^

« accomplie, il voulut bien parler a Manek-Maya,

« et lui dit : Tu seras appel^ Sang-yang-gourou;

« je place une entiere confiance en toi; je te donne

« la terre et tout ce qui en depend, afin que tu

« en uses et que tu en disposes selon ton plaisir. n

Apres ces paroles le Tout -Puissant disparut.

Les poemes historiques ne sont pas tres-nom-

breux. Du reste, ce ne sont que des chroniques

rimees, auxquelles il semble qu'on n'a donne cette

forme que pour graver plus facilement les fails

dans la m^moire.



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 151

Les poemes moraux et didactiques ne se dis-

tinguent pas par une grande richesse de poesie;

d'ailleurs la nature du sujet s'y prete fort peu;

mais cette absence de beaute poetique se com-

pense par la verite des idees et la force des

maximes.

Voici un extrait d'lm poeme de ce genre, inti-

tule Jaya-Langkara, ouvrage d'une haute anti-

quite, qui indique les qualites morales que doit

s'efForcer d'acqu^rir un jeune gentilhomme java-

nais, et qui prescrit ensuite la maniere dont il doit

se vetir :

tt Un jeune homrae d'une naissance distinguee

cc se reconnait aux qualites suivantes. Son coeur

« et son esprit seront calmes et tranquilles. II

« saura reprimer ses passions, et se taire quand

« il le faut. Jamais il ne dira une faussete; il ne

« craindra point la mort, il sera exempt d'or-

« gueil, et sa devotion consistera a secourir les

« malheureux. II executera promptement ce qu'il

« entreprendra , et penetrera doucement les in-

« tentions des autres; il sera toujours discret,

a actif et intelligent. Lorsqu'il rencontre un bomme

« instruit, il doit s'attacber a lui comme a un
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« ami, et ne point le quitter avant d'en avoir

« acquis tout ce qu'il est possible d'en apprendre.

« Aussi longtemps qu'il vivra, il doit avoir soif

« de connaissances; son langage sera doux et

« cultive; et il faut que son aspect et sa taille

« soient sans defauts; sa contenance doit etre

« aimable et semblable a celle de Batara-asmara

« (le dieu createur), quand il descend sur la

« terre ; et lorsqu'on le rcgarde, il doit faire

c( naitre cette pensee : Combien il sera grand dans

« la guejTe!

« II portera un chelana-chindi avec un dodot

« vert fonce; sa ceinture sera d'or; son kriss aura

« une gaine de satrian et une poignee tunggaksmi.

« Le soumping (espece de fleur artificielle qui

« pend sur les oreilles) sera d'or et a la maniere de

« soweng-peti (brave a la mort), et il portera

a une bague d'or au pouce de la main droite. »

Les roraans poetiques ou poemes du genre

romantique sont certes les plus nombreux. On

connait le gout des Orientaux pour les contes, les

recits merveilleux, les aventures imaginaires et

fantastiques. Les Javanais et les Malais, en general,

ne sont pas restes au-dcssous des Arabes et des
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Hindoiis, auxqncls du reste ils ont emprimte ce

genre de litterature. On cite, entre aiitres, le sjair

Kiii'Tamboiihan ^Xa s]div Bidasari , le sja'ir Salim-

hari^ le Chant sur le poisson Temhra, le Chant

de loiseau en cage , etc., qui, par leur veritable

merite litteraire, se placent bien au-dessus de

toute autre espece de poesie malaise.

Voici I'analyse succincte da sjair Bidasari, avec

quelques passages imites en vers fran^ais par

M"^ F.-L. Fraissinet.

Dans le premier chant, le poete introduit ses

lecteurs dans la cour du sultan de Keinhajat. II

ddpcint le bonheur de ce prince aussi puissant

que sage et juste; mais tout a coup un terrible

eveneraent vient jeter le trouble et I'epouvante

dans sa capitate. Un garouda (1) a deploye sur le

palais du roi ses ailes comme un presage d'affreux

(1) Le garouda est unmonstreraylliologique qui, suivanlles Malais,

a qualre patles armdes de longucs serres , el les ailes cl le bee d'un

oiseau. Suivant eux, ce raonslre ravage les viiles el les campagnes,

lue les liommes el leur creve les yeux; il esl pour le peuple le

presage el la cause des plus afTreuses calamit^s. Aussi n'est-il point

^lonnant pour les iMalais, qu'a I'apparilion de ce monstre un prince

abandonne lout ce qu'il possede, se lialanl de prendre la fuite. lis

doiventcetle croyance populaire, ainsi que lant d'autres (iclions de

leur mylliologie, aux Uindous, cliez lesquels le garouda est I'oiscau

inoQl6 par le ur dieu Viclinou.
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malheur; son apparition a porte la crainte et la

consternation dans tout le pays, et contraiut le

sultan a abaudonner avec sa femme le siege de

son empire. Des mois entiers ils errent tons deux

dans les deserts. La princesse se trouve dans una

situation oii la fatigue et les privations augmen-

tent encore sa faiblesse. Harassee, epuisee, elle

se traine sur les bords d'une riviere, et la elle

devient mere d'une fille, le premier fruit de cet

hymen. Cet evenement, qui dans d'autres circon-

stances eut rejoui ces deux epoux, aujourd'hui, a

la pensee des soufFrances et de la misere contre

lesquelles ils ont a lutter, change cette joie en une

douleur amere. Ce serait un acte de courage im-

possible , une affreuse cruaute que d'entrainer

cette faible creature dans leur fuite, de lui faire

partager les perils de leur marche a travers les

forets et les deserts. Ils deposent leur enfant sur

les bords de la riviere. Rien de plus touchant que

la scene ou ces parents se s^parent de cette inno-

cente creature; rien de plus path(5tique que Tex-

pression de la douleur de cette mere, qui aime

mieux mourir que d'abandonner son enfant, et

rien de mieux traite et avec plus d'art et d'iute-

ret que la lutte interieure du pere entre lo desir
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de rester aiipres de sa fille, et sa conviction qu'il

vaut mieux pour le bonlieur de tons que I'enfant

soit abandonnee aux soins des autres. II s'arrete a

cette derniere pensee, arrache son epouse a cette

scene de douleur, la soutient dans sa marche

chancelante , et tons deux , la tete baissee , le

coeur brise, ils poursuivent leur longue route a

travers le desert.

Au commencement du second chant, nous trou-

Yons la description de la demeure et des proprie-

tes considerables d'un riclie marcband, nomme

Lila Djouliara, qui habite la ville ^Indrapoura.

Le luxe de sa maison est eblouissant; il jouit de

I'estime et de la consideration de tons les habi-

tants de la ville; mais une chose manque a son

bonheur, il n'a pas d'enfants. Un matin, il se pro-

mene avec sa femme sur les bords de la riviere

qui coule aux environs de la ville; ils entendent

les cris d'un enfant nouveau-ne; ils volent a lui,

trouvent une petite fille de la plus grande beauts

,

I'emportent dans leur maison, lui donnent le nom

de Bidasari, I'elevent comme leur propre fille et

lui prodiguent tons leurs soins. Bidasari r^pond a

la tendresse de ses parents adoptifs, et devient

avec les annees une jeune fille accomplie.
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Le roi de la yillo d'liidrapoura, qu'habite ce

marchand, avait epoiise une jeune et belle femme.

Le coeiir de celte princesse etait en proie aux

passions les plus violcntes. Fiere de sa beante,

elle dominait le coeur de son mari, toujours pret

a obeir en esclave a ses moindres caprices. Elle

epiait sa vie avec des yeux d'Argus; la crainte

qu'il put un jour faire choix d'une seconde

epousc, excitait en elle tous les tourments de la

jalousie. La peinture du caractere de cette femme

est ploine de chaleur, de force, et n'a rien d'exa-

gere. L'etat social des femmes chez les Malais

donne lieu au facheux dcveloppement de sem-

blables caracteres. Un jour, elle essaie de pressen-

tir son epoux sur la pensee d'un second hymen,

et elle entend qu'il lui repond : « Si je trouve une

femme dont la naissance et la beaute soient egales

a la votre, je vous la donnerai pour compagne. »

A ces mots, la jalousie avec toutes ses fureurs

s'eleve dans le coeur de la princesse. Elle donne

ordre a ses fidcles serviteurs de chercher dans

toute la ville s'il existe une femme capable de

lui disputcr le prix de la beaute. Apres de tongues

et vaines recherches, ils decouvrent enfin Bida-

sari, dou^e de toutes les seductions d'une beauts



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 157

parfaite. Voici quelques passages du portrait qii'ils

en tracent a leur maitresse :

De la fiUe d'un roi son port a la noblesse

,

Et, des qu'elle parait, s'eloigne la tristesse.

Son sourire est plus doux que le miel, et sa voix,

A celui quil'enlend pour la premiere fois,

Ordonne de I'aimer pour loujours, sans partage.

Qui pourrait de ses yeux exprimer le langage ?

Semblables au betel, ses beaux cheveux boucles

Couronnent son front pur, de fleurs entremSles. .

.

Tout en elle vous louche,

Sa parole, son geste aimable et caressant,

De sa douce gaite le charme interessant;

Enfin Bidasari porle en elle , Madame,

Tout ce qui peut charmer et conquerir une ame.

Dans sa fureur jalouse, la reine veut a tout

prix se defaire de cette rivale presumee, avant

nieme que son mari soup^onnc I'existence d'une

pareille femme. Par differents artifices , elle par-

vient a attirer cette jeune fille aupres d'elle. Elle

assouvit sa vengeance sur cette infortunee ,
qu'elle

torture et martyrise pendant sept jours avec une

inhumanite inouie
;
puis

,
quand elle croit n'avoir

plus qu'un cadavre sous ses yeux, elle la renvoie

a la demeure de ses parents. A la vue de cet
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epouvantable spectacle , ils s'abandonnent a la

plus vivc douleur. Yoici en quels termes ce pas-

sage a ete traduit ou plutot imite en vers frangais

par M"" Fraissinet
,
qui a egalement traduit le pas-

sage precedent

:

comble de douleur, de peine et de misere

!

Spectacle dechirant pour le coeur d'une mere

!

Quoi ! notre enfant cheri, notre enfant adore,

Le voila sous nos yeux_, meurtri, defigure !

Helas! a mes soupirs son oeil reste insensible,

Son coeur a mes tourments demeure inaccessible

,

Et sa voix ne pent plus apaiser ma douleur...

D'un pere qui fadore, ah! connais le malheur

!

raa Bidasaril je te vois immolee

A la haine jalouse et trop dissimulee

D'une reine barbare, indigne de ma foi.

La parole donuee est pour tous une loi

;

Elle a trahi pourtant la tendresse d'un pere

Et , par un crime affreux , comble notre misere.

malbeureuse enfant! quoi, tu n'as pu toucher

Ce monstre qui te sut de mes bras arracher?

Helas! ton doux regard, ton geste, ta parole,

Pour toujours sont perdus 1 Plus rien qui me console

!

Pas un souffle de vie en ton sein n'est reste 1

Oil sont les temps heureux de ta folle gaite,

Lorsque de mes vieux jours tu charraais la tristesse,

Et que sur mes genoux tu te jouais sans cesse?
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C'en est fait 1 ils ont fui pour ne plus revenir,

Et j'en aurai bientot perdu le souvenir.

Tu ne me reponds pas I Bidasari ! ma fille

!

He quoi ! tu n'entends plus les pleurs de ta famille?

Tu n'as point de pitie pour mes vivos douleurs?

Ell bien! a tes cotes, Bidasari, je meurs!

Cependaiit les parents s'aper^oivent que la vie-

time domie encore quelques sigues de vie. Tons

les secours lui sont a I'instant prodigues, et Bi-

dasari est enfin rappelee a la vie. Mais ses parents

adoptifs sont encore en proie a de mortelles aii-

goisses. Pour soustraire Bidasari aux persecutions

d'une reine puissante, ils font construire, loin de

la ville, une habitation dans laquelle ils condui-

sent leur enfant pour la derober a tous les re-

gards.

Dans le troisieme chant, le roi d'Indrapoura,

etanta la chasse, decouvre par hasard la demeure

OH est cachee Bidasari. II s'etonne de trouver un

nouveau batiment que jusqu'ici il n'a point en-

core aper^u dans cette partie de la foret; il y

entre, et trouve Bidasari, dont il admire la ravis-

sante beaute; il I'interroge sur la cause de son

sejour dans cette soUtude. Bidasari, sans se douter

que c'est au roi qu'elle s'adresse, lui raconte sa
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deplorable aveDture. line juste colere s'empare du

prince, en apprenant la cruaute de la reine; il

compare la douceur et la grace enchanteresse

de Bidasari a la fureur jalouse de sa premiere

ferame, et sa resolution est bientot prise. II re-

tourne a la ville, accable la reine de reproches,

la repudie pour sa femme; il demaude Bidasari

en mariage a ses parents adoptifs, et, au milieu

des acclamations joyeuses de son peuple, il con-

duit sa nouvelle epouse dans un nouveau palais

qu'il a fait construire pour elle.

Le quatrieme chant nous ramene dans la ville

de Kembajat, ou s'est passe le premier episode du

poeme. Apres avoir erre dans Ics deserts pendant

plusieurs annees, le roi est de retour dans son

empire, et il occupe de nouveau le troue de ses

peres. Mais jour et nuit il deplore avec la reine

la perte de leur fiUe, qu'ils ont ete forces d'aban-

donner dans des circonstances si douloureuses. II

est vrai, un fils leur est ne, qui est I'honneur et

I'orgucil de ses parents; mais ce bonheur ne sau-

rait leur faire oublier leur premier enfant. Le

jeune prince comprend leur doulcur, et prend la

resolution d'aller a la recberche de cette enfant

si amerement pleuree. Arrive a Indrapoura, sa
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ressemblancc avec Bidasari frappent plusieiirs per-

sonnes, et bientot il reconnait que la fiUe adop-

tive de Lila Djouhara, maintenant I'epouse dii

roij est sa soeur, trouvee autrefois sur les bords

memes dc la riviere ou ses parents avaient etc

forces de I'abandonner. Ce chant est termine par

I'entrevue du frere et de la soeur, la felicite de

Bidasari, Tamitie et la tendresse qu'elle et le roi

temoignent au jeune prince de Kembajat.

Au commencement du cinquieme chant, le prince

annonce qu'il desire retourner aupres de ses pa-

rents pour leur faire partager la joie qu'il eprouve

d'avoir retrouve sa soeur. Mais le roi et Bidasari

ne veulent pas le laisser partir; ils le decident a

rester avec eux, et a envoyer un message pour

annoncer cette heureuse nouvelle a ses parents et

les engager a venir s'assurer par eux- memes du

bonheur de leur fille.

Dans le sixieme chant, cette nouvelle arrive a

Kembajat. Les parents se livrent a des transports

inexprimables ; ils se mettent en route sur-le-champ,

et arrivent a Indrapoura. Leur entrevue avec cette

lille qu'ils ont tant pleuree donne lieu a la scene

Ja plus touchante , rendue par le poete avec beau-

coup de verve et de sensibilite. De nombreuses

41
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fetes celebreiit ce joyeux eveuement. On fait voile

vers rile de Nonsa-Antara pour y jouir pendant

quelque temps de nouveaux plaisirs. Un jour que

le jeune prince de Kembajat est a la cliasse, il

s'egare dans la foret, et trouve dans un palais

enchante la princesse Mandoudari, que le genie

malfaisant Isriet y retient enfermee. Dans un

combat qu'il lui livre, il est vainqueur d'Isriet,

et il ramene en triomphe la belle princesse qu'il

a delivree et dont il devient I'epoux. Ce dernier

episode ressemble a un conte des Mille et tine

Nuits, on a quelque legende de nos anciens romans

chevaleresques.

Telle est I'analyse de ce poeme, on plutot de

ce roman, qui renferme plusicurs passages reel-

lement remarquables par la superiorite de leur

forme poetique sur les autres parties du recit, qui,

bien qu'irreprocbable si on le considere comme

un roman de la litterature malaise, ne se distingue

en general de la prose ordinaire que par le rbythme

et la rime. Gette ceuvre doit un de ses principaux

merites, du moins aux yeux des Malais, aux nom-

breuses et brillantes descriptions de magnifiques

ornements , de palais de rois et de corteges

solennels. Nous allons en donuer pour exemple
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la description dii cortege du roi de Kembajat,

lorsqu'il se rend a Indrapoura pour alter a la

rencontre de sa fiUe. La traduction est presque

litterale.

« Le roi reunit les grands de sa cour, vieux et

« jeunes, et rassemble ses guerriers, ses coursiers

« et ses elephants. Tout fut pret en sept jours,

c( et sous les plus heureux auspices le prince se

c( met en route. La clarte des etoiles n'avait pas

« encore pali, que deja le go?jg avait retenti et

« s'etait fait entendre a plusieurs reprises. Le

« cortege s'avance joyeux, avec les grands de la

c( cour et les heros. Leur tete est couverte de

« casques etincelants •, a leur main Lrillent leurs

c( sabres nus, et ils forment ainsi I'armee du roi.

« Les drapeaux et les bannieres se deploient en

(( tete du cortege. Les lances et les boucliers s'a-

« vancent par rangs; on dirait d'une ville ambu-

« lante. Les sabres et le fer des lances brillent

c( comme una ile an milieu de la mer. C'est ainsi

« que se montre et se deploie le cortege qui ac-

« compagne le roi. Le prince monte un superbe

c( elephant, etson porteur de siriest a cote de lui.

« Le parasol royal, orne de clochettes, est etendu

« au-dessus de la tete du roi. Le genderang
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« le serouni et le tiafiri (1) font retentir sans

c< relache leurs bruyants accords. G'est ainsi que

« le roi sort do la ville entoure de tons les grands

« de son empire. »

(^) Le gong , le genderang sonl des instruments a percussion; le

serouni cl le nafiri sonl des inslruraents ci vent. J'en parlerai en detail

A Toccasion du theatre et do la rausique chez les Javanais.



GHAPITRE VIII

Voyage k Djokjokarta el Sourakarla. — Debris de I'empire de Mata-

rera parlag^s enire deux souverains, le sousounan el le sultan. —
litres de ces princes. — D6parl pour Sourakarla. — Saraarang. —
Route de Samarang a Sourakarla. — Villuges javanais. — Moeurs des

haljilants.— Aspect de Sourakarla. — Description du palaisou krelan

de I'erapereur. — Habitation des gens du peuple. — Ameublemeut

des personnes de distinction. — Excursion k Djokjokarta. — Garde

du sultan el de I'empereur.— Ma liaison avee un capilaine (sourdh)

de la garde de I'empereur, — Costume des personnes de haule

distinction. — Costume de cour. — Costume de ville. — Costume

d'inlerieur. — Costume des dames. — Amusemenis des Javanais.

— Danses. — Tliedtres. — Compositions dramaliques des Javans.—
Composilions nomm^es topeng; maniere donlles pieces son I repre-

sentees. — Sujels ordinaires de ces pieces. — 'Les aventures de

Pandji. — Representation appeiee icaijang ou scenes ombrees. —
Differentes especes de icayanys. — Wayang-pouriva. — Wayang-

gedog. — Wayang-klitik. — Fonclions du dalang. — Importance

de celle profession. — Instruments de musique en usage dans les

orchestres ou galaman de Java. — Conle raalayou.

II y a encore un autre genre de litt^rature fort

gout6 des Malais et des Javanais en particulier :



166 QUINZE ANS A JAVA

ce sont les compositions dramatiques. Ces com-

positions ne sont pas ecrites, qne je sache; da

moins je n'en ai jamais lu; seulement j'ai assiste

a differentes representations tlieatralcs , lors d'ua

voyage que je fis dans les residences de Djok-

jokarta et de Sourakarta. Je vais raconter cette

excursion, ce qui me donnera I'occasion de parler

du theatre javanais, ainsi que d'un grand nombre

de faits curieux relatifs aux usages et aux mceurs

de ce peuple.

Depuis longtemps je desirais visiter la parlie

de rile de Java encore soumise , du moins de

nom, aux princes indigenes; parce que dans ce

pays -la les peuples, se trouvant moins en con-

tact avec les Europeens qu'a Batavia et dans les

grandes villes du littoral gouvernees directement

par les HoUandais, devaient avoir mieux conserve

leurs moeurs primitives. Enfin , deux ans apres

mon arrivee a Batavia, une occasion se presenta

de faire ce voyage, et je la saisis avec empresse-

ment. Un detachement de soldats de mon regiment

devait etre envoye dans ces deux residences pour

relever ceux des militaires europeens qui faisaient

partie de la garde de I'empereur et de celle du

sultan, et dont le temps de service etait expir^'.
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L'officier charge de conduire ce detachement tomba

malade la veille du depart; je demandai avec

instance de le remplacer, ce qui me fut accorde

sans difficulte. Des le lendemain nous nous mimes

en route.

Ces deux residences de Djokjokarta et de Sou-

rakarta ne sont aujourd'hui que deux petites

provinces ;, dont la population est inferieure a

beaucoup de nos departements fran^ais. En efFet,

Djokjokarta ne compte qu'environ trois cent cin-

quante mille ames, et Sourakarta, un peu plus

de cinq cent mille. C'est tout ce qui reste du grand

empire de Matarem, qui, au xv" siecle, dominait

toute rile de Java.

A la suite de la guerre terminee en 1755, la

compagnie bollandaise des Indes orientates par-

tagea ce residu de 1'empire entre deux princes

descendant des anciens empereurs; a I'un, elle

conserva le litre de sousounan ou d'empereur, et

fixa sa residence a Sourakarta; elle donna a

Tautre le titre de sultan de Djokjokarta, et fixa

sa residence dans cette ville. Le sousounan et le

sultan essayerent bien a diverses epoques, no-

tamment en 1812, pendant I'occupation anglaise,

de recouvrer leur independance ; mais le retour
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des Hollandais a Java les reduisit bientot sous le

joug, qu ils u'ont plus essaye de secouer. Du reste,

le gouvernement hollandais a voulu dorer leurs

chaiues; il leur paie uue forte pension, il leur

laisse etaler tout I'appareil et le luxe des cours

orientates, il leur donne officiellement les litres les

plus pompeux, et il orne leur poitrine de deco-

rations. Ainsi tels sont les litres que portaient ces

deux princes a I'epoque de ma visile dans leurs

Etats; le premier, Son Altesse le sousounan (ce

mot signifie I'envoye de Dieu ) de Sourakarta

,

pakou, bouwono, senopati, ingalogo, ngabdur, ra-

chman, saydin, Panotogomo VII, commandeur de

I'ordre du Lion neerlandais; et le second, Son

Altesse le sultan de Djokjokarta, hamankou, bou-

Avono, senopati, ingalogo, ngabdur, rachman,

saydin , Panologomo Kalifatolali V, commandeiu^ de

I'ordre du Lion neerlandais.

Tout cet etalage de litres javanais, auxquels se

Irouve si bizarremenl accole I'ordre du Lion neer-

landais
,
pent se traduire a peu pres par auguste

,

redoulable, seigneur de la guerre, soleil ecla-

lanl, etc. etc. C'est ainsi qu'a I'epoque de la de-

cadence de I'empire romain les successeurs des

Cesars multipliaient les epitheles honorifiques en
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tete de leurs edits, Phis , Felix y Invictus , Trium-

phator, semper Augustus, etc., quand leur puis-

sance s'etendait a peine au dela des murailles de

Rome , et que le reste de I'ltalie etait au pouvoir

des barbares. Mais laissons ces reflexions qui

pourraient nous mener trop loin, et revenons a

mon voyage.

II y a plus de quatre cents kilometres en ligne

directe de Batavia a Sourakarta, ou nous devious

nous rendre en premier lieu; cette distance par

la route de terre eut ete augmentee au moins

d'un tiers, a cause des nombreuses sinuosites

qu'elle est obligee de faire dans la partie monta-

gneuse de son parcours. Aussi nous fit- on em-

barquer a Batavia sur un bateau a vapeur qui

nous transporta a Samarang, d'ou nous n'eumes

plus que cent kilometres environ a faire par terre

pour arriver a Sourakarta.

Samarang, qui occupe le troisieme rang dans

la classification des villes de Java, possedait au-

trefois un tres-beau port; mais aujourd'hui la

mer Fa tellement ensable, qu'il est devenu impra-

ticable pour les navires d'un fort tonnage. C'est a

peine si notre bateau put se frayer un passage a

travers le chenal etroit qui existe entre les bancs
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do sable. Nous debarquames sans accidents. Nous

ne fimes qu'un tres-court sejour dans cette viUe,

ce qui ne contraria personne d'entre nous; car

Samarang passe pour etre plus insalubre que I'an-

cienue Batavia, et les souvenirs des ravages qu'y

a fails le cholera en 1819 et en 1823 etaient loin

d'etre* effaces de notre memoire, et augmentaient

le desir que nous avions de nous eloigner de cette

ville.

La route de Samarang a Sourakarta est bien

entreteuue et bien tracee. Mais, comme elle tra-

verse un pays de raontagnes, elle fait souvent

des detours , ce qui n'empeclie pas quelques pentes

d'etre assez rapides. Du reste, cette route est tres-

pittoresque, et a mesure qu'on s'eloigne du rivage

de la mer, et qu'on s'eleve dans la region monta-

gneuse, on respire un air plus pur et plus frais,

qui semblait donner des forces et de la gaiete a

mes hommes.

Nous nous arretames, pour notre premiere

etape, au village de Baniou-Kouning , oii Ton me

fit remarquer un tchandi ou temple dont j'ai parte

precedemment.

A mesure que nous avancions, le pays deve-

nait plus interessant et plus pittoresque. Les vil-
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lages etaient plus rapproches, et une population

plus nombreuse annouQait la richesse du sol et la

salubrite du dim at. Les habitations rurales ne sont

jamais isolees, mais agglomerees les unes a cote

des autres de maniere a former un dessa ou vil-

lage, dont I'etendue varie en raison de la fertilite

des terres qui I'environnent, et surtout I'abon-

dance des eaux; car les mahometans, etant obliges

de faire plusieurs ablutions par jour, tiennent a

fixer leurs habitations dans le voisinage des cours

' d'eau. La population d'un dessa n'est guere

moindre de cinquante habitants, et n'excede pas

deux cents.

Tons les villages que nous rencontrions etaient

plantes d'arbres utiles et caches sous le feuillage

de la plus belle et de la plus epaisse vegetation.

A une faible distance en dehors, nous n'aperce-

vions que des amas de verdure de la plus grande

fratcheur, et Ton pouvait facilement s'imaginer

n'avoir devant soi qu'une admirable solitude par-

sem^e de dehcieux bosquets.

On retrouve dans ces campagnes les moeurs

simples des anciens patriarches. Chaque dessa forme

une communaute qui a ses fonctionnaires et son

chef, et quelquefois une mosqude et des pretres.
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A mesure que nous approchions de Sourakarta,

le paysage devenait plus pittorcsque ; I'air plus pur

et plus frais ^tait embaume par mille fleurs odo-

raiitcs. Tantot nous traversions une plaiue couverte

de riz, de coton, de cafe, de vegetaux de toute

espece; tantot nous montions sur des collines,

d'ou nous voyions de limpides ruisseaux former

de petites cascades a I'ombre de forets epaisses.

Ca et la, des grottes naturelles ofTraient une frai-

cheur delicieuse. En s'elevant plus haut, la vue

planait dans le lointain sur la mer, et plus pres

sur des rochers et des volcans dont la fum^e

nuan^ait I'azur d'un ciel tranquille.

Enfin nous arrivames en vue de la residence

du grand sousounan; cette ville, a laquelle on

donne une population de cent mille ames, n'est, a

proprement parler, qu'une reunion de villages;

car elle se compose de groupes de maisons toutes

entourees de jardins. Les rues sont propres et

regulieres. Une grande place carree, ouverte de

toutes parts, est disposee au milieu de la ville. D'un

cote se trouve une mosquee, de I'autre le palais

de Fempereur.

Ce palais est appele kadatan ou kratan , con-

traction do ka-datou-nan (demeure du prince).
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La partie interieure est appelee dalem. Le kratan

dii sousounan ofFre a I'exterieur I'aspect d'lin

vaste carre de hautes murailles, semblables a iios

remparts, entoure d'un fosse et garni de canons.

Une large place vide, terminee par des barrieres,

est ouverte devant la facade principale : on I'ap-

pelle aloun-aloun. G'est sur cette place qu'ont lieu

les combats d'animaux_, les revues, les execu-

tions, etc. Le kratan du sousounan n'a pas moins

de quatre kilometres de circuit. Un large escalier

est place d'un cote de Faloim-aloun, c'est-a-dire

a rentree principale. Au sommet du kratan se

trouve une plate -forme appelee setingelj sur la-

quelle le souverain va s'exposer aux regards du

peuple. Les pangeraiis (princes de sa famille) et

sa noblesse sont rangt's sur les marches au-des-

sous de lui. Cette plate -forme est en quelque

sorte le trone oii il parait invcsti de I'autorite

supreme. Au centre de I'aloun-aloun^ et sur le

front de la plate -forme du setingel, sont plantes

deux arbres majestueux de la famille des figuiers :

ce sont deux vareigners. C'est, depuis les premiers

temps de I'histoire de Java, I'indication ordinaire

de la residence royale.

La principale porte du kratan est appelee bro-
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jonolo. On entre d'abord dans une grande conr,

a la suite dc laquelle est une autre cour, aj'ant

egalement une porte, puis une place carree. Au

centre de cette place est construite une vaste ga-

lerie ouverte, elevee sur un double rang de pi-

liers et richement decoree de peintures et de

dorures, a laquelle on donne le nom de mendopo

ou bangsal.. D\in autre cote de la place il y a,

en outre, deux autres mendopos de moindrc gran-

deur, reserves aux pangerans avant I'audience du

souverain, et, de I'autre cote, est place I'appartc-

ment de ce dernier. Les lambris de ces mendo-

pos sont remarquables par leur eclat et leur ma-

gnificence : ils sont ornes de dessins representant

plusieurs carres dont les aires diminuent progres-

sivement les unes dang les autres. Ce genre d'or-

nement est particulier a Java; il se rapproclie,

m'a-t-on dit, de I'arcliitecture de la Birmanie et de

Siam.

Les dispositions des principales villes de pro-

vince sont a pen pres les memes. Les palais des

chefs et de la noblesse sont distribues comme ceux

du monarque. La mosquee est batie sur I'un des

cote de I'aloun-aloun.

Pendant men sejour a Sourakarta, j'ai eu plu-



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 175

sieurs fois occasion de visiter la demeure des ha-

bitants des diverses classes de la societe. Les ha-

bitations du peuple sont meublees avec une grande

simplicite. Les hts, dont la forme est la meme que

celle de nos canapes, se composent d'une natte

fine et d'oreillers reconverts d'etofFes coloriees.

Les Javanais ne font usage ui de tables ni de

chaises; ils prennent leurs repas assis sur une

natte, les jambes croisees. Les aliments, places

dans de petits vases de cuivre on de porcelaine

commune de Chine , sont servis sur un grand plat

de cuivre ou de bois. On n'y porte que la main

droite, selon la coutume des musulmans, et Ton

n'y touche qu'avec un doigt et le pouce. On fait

rarement usage de la fourchette et du couteau;

on ne se sert de la cuiller que pour prendre les

liquides.

L'ameublement des personnes de distinction est

plus somptueux. Leurs habitations sont garnies de

nattes, de tapis, de piles d'oreillers et de lits. A

Sourakarta et a Djokjokarta, on ne voit pas les

grands se servir de meubles europeens; mais dans

les provinces administrees directement par le gou-

vernement hoUandais on fait usage de miroirs,

de tables et de chaises. Les Javanais ont adopte
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cet usage pour recevoir les Europeens; ensuite les

chefs indigenes en ont fait un oLjet de luxe. La

plupart de leurs maisons sont disposecs en cham-

bres, dont quelques-unes sont entierement meu-

blees a Teuropeenne, pour recevoir les chefs du

gouvernement.

En arrivant a Sourakarta, je remis au com-

mandant militaire les homm.es que j'avais amenes

pour cette destination , et apres quelques jours de

repos je conduisis le reste du detachement a

Djokjokarta, oii il fut incorpore dans la garde

hollandaise du sultan. Je ne restai que quelques

jours dans cette derniere ville, qui est a peu pres

de la meme etendue et aussi peuplee que Soura-

karta. Ces deux capitales d'un empereur et d'un

sultan ne sont pas a plus de soixante kilometres

Fune de I'autre. La garde de chacun de ces sou-

verains ne se compose aujourd'hui que d'un mil-

her d'hommes de troupes indigenes, et de trois a

quatre cents Europeens, le tout obeissant aux

ordres d'un commandant hollandais. Cette garde

n'a pas d'autres fonctions apparentes que de veil-

ler a la surete du prince, de I'escorter quand il

lui prend fantaisie de sortir de son palais, et de

lui rendre tons les honneurs dus a son rang;
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mais la garde europeenne a de plus pour but de

maintenir le gouvernement de I'empereur et du

sultan dans la dependance de I'autorile neerlan-

daise, et de veiller a la rentree des tributs dus au

suzerain, c'est-a-dire au roi de Hollande.

Autrefois , sous le gouvernement indigene , toute

la population male en etat de porter les armes

etait soumise au service militaire; aujourd'hui on

se contente du nombre n^cessaire pour le main-

tien de Fordre. Ces soldats, charges uniquement

de la police , sont sous les ordres du raden adipati

ou premier ministre, qui a dans ses attributions

la police de I'empire. Du reste, ces deux resi-

dences jouissent d'une position paisible et assez

fortunee. Le peuple y est tranquille, et les crimes

y sont extremement rares.

En partant de Batavia, j 'avals regu des lettres

de recommandation d'un officier indigene attache

a I'armee neerlandaise, et avec qui je m'etais li6

par I'intermediaire du docteur Weelkaer. Ces let-

tres etaient adressees a Ismael Kayam, lourah

(capitaine) de la garde du sousounan. Get officier

me recut avec une hospitalite des plus alFec-

tueuses. Je trouvai chez lui , non-seulement la

table et le logement, mais de ces attentions deli-

12
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cates que Ton est etonne de rcneontrer dans une

civilisation si differente de la uotre. Une particu-

larite assez remarquable
,
qui parut contribuer sur-

tout a notre liaison, ce fut ma qualite de Frangais,

qu'il avait connue par la lettre de son ami. « Je

suis tres- content, me disait-il, de faire la con-

naissance d'un Frangais; je n'en ai jamais vu,

mais j'en ai souvent entendu parler, ainsi que du

grand empereur Napoleon, dont la puissance s'est

^tendue pendant quelque temps jiisqu'a Java. —
Est-ce que vous avez ete un des guerriers de ce

grand conquerant?

— Non, repondis-je en souriant; j'etais trop

jeuue alors. » Je ne jugeai pas a propos de lui

expliquer les autres motifs qui m'auraient empe-

che, meme quand j'aurais eu I'age, de servir sous

Napoleon; il ne m'aurait peut-etre pas compris.

Je n'en etais pas moins fier de voir le nom fran-

^ais en honneur dans ces contrees lointaines, et

je m'efforgai de gagner sa confiance et de meriter

par mes procedes la bonne opinion qu'il avait

connue de moi a cause de ma nationalite. Nous

devinmes done en pen de temps les meilleurs

amis du monde, et, grace a lui, j'appris plus de

details sur la vie interieure, les usages, les moeurs
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et la langue des Javanais, pendant les trois mois

que je restai a Sourakarta, que je n'en avals appris

depuis trois ans que je residais a Batavia.

Ismael voulut m'accompagner dans mon excur-

sion a Djokjokarta. II me fit parcourir la ville et

m'iutroduisit dans le palais du sultan (dans la

partie, bien entendu, que les etrangers peuvent

visiter); mais comine ce palais ainsi que la ville

ressemblent presque en tout a ceux de Soura-

karta, je les passerai sous silence afin d'eviter

les repetitions. Nous revinmes ensemble a la capi-

tate de I'empire du sousounan, et des le len-

demain je recommen^ai avec mon cicerone mes

etudes ethnographiques. Je m'occuperai d'abord du

costume, quoique j'en aie dit deja quelque cbose

ailleurs ; mais je n'ai parte que de Tbabillement du

peuple , et ici je vais decrire le costume de cour

et celui de la noblesse dans son interieur.

Les personnes de baute distinction ont deux es-

peces de costumes : celui de guerre et celui de

cour. Le costume militaire se compose en partie

d'un pantalon appele chelana , et de trois kriss,

dont le premier a ete acquis par Fofficier qui le

porie, le second provient de ses ancetres, et le

troisieme lui a ete donne par le pere de son epouse
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au moment de son mariagc. Deux de ces poignards

sont places aux deux cotes de la ceinture, et le

troisieme par derriere. Une epee est suspendue au

cote gauche avec un baudrier. La partie supe-

rieure du corps est vetue d'une espece de veste a

manches ctroites, ouverte sur la poitriue; la tete

est coifFee d'une mauicre de casque, ou plutot de

casquette assez semblable a celle des jockeys.

Le costume de cour laisse a nu les epaules, les

bras et tout le torse jusqu'a la ceinture. La tete

est couverte d'un bonnet imite des Arabes, appele

kouloiik, et qui fut introduit par un sultan; il est

blanc ou d'un bleu clair. lis portent un kriss seul

au cote droit, et au cote gauche un instrument

tranchant semblable a un couteau, appele ivedung

,

dont les paysans se servent pour couper le hois

et I'herbe; cet instrument signifie que la personne

qui le porta est prete a couper les arbres et I'herbe

,

lorsque son souverain lui en donnera I'ordre. Toute

la partie du corps qui se trouve decouverte est

frotlee de poudre blanche ou jaune brillante. Le

souverain lui-meme suit cet usage.

Les hommes de la classe noble
,
quaud ils ne

sont pas de service ni comme militaires ni comme

coiirtisans, ont un costume qui se compose d'une
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espece dc jupe d'indienne, appclee jarit ,
plus

ample que le sarong dont j'ai parle, et d'un sa-

bonk de soie ou d'indienne ,
semblable a une

veste. lis portent dans leur maison une simarre

qui tqmbe jasqu'aux genoux, et, quand ils sortent,

ils endossent un vetement de soie ou de velours

horde de dentellcs, nomme sikapan , semblable

pour la forme aux jaquettes de Frise qn'on por-

tait il y a deux siecles. Quelqucs personnes sup-

posent que cette mode fut apporlce a Java par

les HoUandais lors de la conquete. Ismael repous-

sait cette idee
,

pretendant que ce costume etait

anterieur a I'arrivee des HoUandais a Java. Je ne

chercliai pas a le contredire, d'autant plus qu'une

pareille discussion n'en valait pas la peine. Sous

le sikapan, les nobles javanais out une veste blanche

boutonnee jusqu'au collet, et rempla^ant la che-

mise des Europcens. lis portent aussi une sorte de

chapeau , forme d'un morceau de drap ou de ve-

lours noir orne d'or. Dans les districts occidentaux

de Java, ils font usage d'un large chapeau, sem-

blable a un bassin renverse , fait de lanieres de

bambou, peint et vernisse, et qui resiste (^gale-

ment a la pluie et aux rayons du soleil.

Le costume des dames de la haute classe n'offre
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d'autre difference, cornnie je I'ai deja dit, avec

celui dos femmes des classes inferieures que le

luxe et la richesse des etoffes , des epingles et

des bagues en pierreries. Lcs nobles et leurs

femmes portent pour cliaussures des sandales
,

des souliers ou des pantoufles. Dans quelques can-

tons sourais directement aux Hollandais , les re-

gents et autres fonctionnaircs indigenes portent

des pantalons de nankin , avec des bottes et des

^perons, et quelquefois un habit a I'europeenne.

Mais la plupart de ceux que j'ai vus affubles de

ce costume ont un air si gauche et si embarrasse,

que je ne pouvais les regarder sans avoir envie

de rire.

L'etiquette veut que toute femme qui parait a

la cour se presente avec des diamants et des fleurs

dans les cheveux , et qu'elle porte une ceinlure de

sole jaune, rouge aux extremites; cette ceinture

est appelee semhong.

Le peuple javanais, comme je I'ai dit ailleurs^

est avide de plaisirs et de distractions. Pendant tout

le temps de mon sejour a Sourakarta, chaque

soir, a la tombee de la nuit, j'entendais de tons

cotes les sons d'une musique bruyante; je voyais

le peuple sortir de ses habitations et se porter en
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foule surles places publiques, oii etaieut organises

des divertissements varies. La c'etaient des daiises

executees par des femmes dans le genre des baya-

deres de rinde, et qui se nomment ici bedo'i,

ou srampis , on ronguines. Ailleurs c'etaient des

representations theatrales de differentes especes.

Sous les auspices d'Ismael, je visitai ces di-

verses reunions. II me vantait surtout la danse des

ronguines comme un spectacle des plus interes-

sants; pour moi, je trouvai ce genre d'amusement

du plus mauvais gout, et je ne pouvais comprendre

ce qu'il avait de si seduisant pour les Javanais. II

n'en fut pas de meme des theatres. Quoiqu'ils

n'aient rien de comparable a nos spectacles euro-

pcens, et que quelques-uus ressemblent a nos

theatres de marionnettcs et d'ombres chinoises,

j'y trouvai un interet de curiosite que je desirais

depuis longtemps satisfaire, pour juger cette partie

de la litterature javanaise.

II y a deux especes de compositions drama-

tiques, ou plutot deux manieres de repr^senter ces

compositions, qui roulent toutes sur des sujets

tires de I'ancienne histoire ou de la mythologie

javanaise. La premiere se nomme topeng ; les per-

sonnages qui figurent dans ces sortes de pieces
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sout des hommes masques, mais qui ne parlent

pas. Le dahmg, ou chef de la piece, rc^cite le

dialogue, iaudis que les acteurs executent les

gesles conveuables aux paroles. La musique de

la gamalan
J
ou orcheslre, accompagne ct varie

ses cxpressioDs, selon la nature de Taction et

les divers sentiments dont les acteurs sont ani-

mes. Ceux-ci sont habillcs avec magnificence,

selon I'ancien costume. Les sujets du topeng

sont ordinairement puises dans les aventures de

Pandji, le heros favori de I'histoire de Java.

Pandji - Ino - Kerta - Pati etait fils du roi de

Jang'gala, du puissant empire de Brambanan, qui

florissait an ix' et au x' siecle de notre ere. Dans

sa jcunesse il epousa Angrini ou Sekar'tagi, fille

du bopati (ministre) de son pere; mais ce mo-

narqiie, voulant le marier avec sa cousine, fdle dii

cbef de Kediri, fit perir Angrini. Alors Pandji s'em-

barqua avec le corps de sa bien-aimee; une tem-

pete s'eleva, la plupart de ceux qui montaient le

navire perirent
;
quant a liii, il parvint a debarquer

dans rile de Tanaban. Lti il brula le corps d'An-

grini , et partit avec le reste de ses serviteurs pour

Bali, oil il. prit le nom de Klana-Jayang-Sari.

Ayant obtenu des secours du prince de cette ile,
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il devint son gendre, et alia s'etablir a I'occi-

dcnt de Kediri; il epoiisa biciitot aprcs la priii-

cesse de Sabroimg, appclee Chandra -Kirana

^

qui etait d'uiie grande beaule, et qui avait et^

demandee en mariage par le prince mahometan

de Malacca. Pandji, par prudence, avait cm. de-

voir s'annoncer pour un prince de I'ile oppose;e,

et il ne se fit rcconnaitre de son pere qu'apres son

mariage.

Selon quelques romanciers, un prince de I'ile

de Borneo, appelee \ile d'Or, se presenta a la

cour de Jang'gala avec deux princesses, en se fai-

s.ant passer pour Pandji, et en imposa a la cre-

dulile du monarque, qui s'imagina avoir retrouve

son ills. Selon d'aulres romanciers, c'est, au con-

traire, Pandji qui pt^rit dans la tempete, et Angrini,

sa bien-aimee, qui I'avait accompagne dans sa

fuite, fut jetee sur la cote de Bali, dont elle epousa

le souverain.

Enfm, selon d'autres auteurs, Pandji gouverna

le royaume avec son pere; un clief de I'ile de

Madura, alors appelee Nansa-Antra, vint atta-

quer Jang'gala; une prophetie avait annonce que

Pandji scrait invidnerable tant qn'il ne serait pas

alteint d'une bapjuette de fer de Langkara. Le
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prince de Madura lui lauga une fleclie fabriquee a

Langkara, ct le grand Paudji fut tue.

On lui attribue I'introduction a Java de 1' usage

du kriss et de Forcbestre appele gamalan.

On voit qu'il y a dans I'histoire, ou plutot dans

les bistoires ou legendes de ce poeme, de Fetoffe

pour tailler une quantite de drames de toutes di-

mensions.

Ces pieces, dont les acteurs sont masques et

muets tandis qu'un personnage recite bii seul le

dialogue, sont, comma on le voit, Fenfance de

Fart. Cependant, d'apres ce que me dit Ismael,

les topengs representes a la cour devant le mo-

narque out plus de perfection que les autres.

Les acteurs jouent sans masques et declament

eux-memes leurs roles. Mais je n'ai pas eu Fhon-

neur d'assister a ces sortes de representations.

La seconde espece de representations drama-

tiques se nomme wayang ou scenes ombrees. Les

acteurs de ces sortes de pieces sont des figures

d'environ cinquante centimetres de bauteur; elles

sont de cuir de bufRe , dessinees et travaillees avec

beaucoup de soin; ces figures sont ordinairement

grotesques; leur nez est excessivement allonge.

Elles sont attacbees par un clou de corne; elles
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ont nil morceau de corne a cliaque main pour les

faire mouvoir. Une etoffe blanche, en forme de

rideau, est etendue devant les spectateurs, sur un

cadre de trois a quatre metres de long et d'un pen

moins de deux metres de haut; on le rend trans-

parent au moyen d'une lampe suspendue par der-

riere. Le gamalan joue une sorte d'ouverture et

commence la representation; les figures executent

les scenes, et le dalang prononce le dialogue.

II y a trois especes de wayangs. La premiere

est le waymig-pourwa, la seconde le wayang-gedog,

et la troisieme le ivayang-klitik.

Dans le wayang-pourwa, les plus anciens de

tons les sujets sont puises dans la mythologie, avant

le regno d'un prince nomme Parikisit , et jusqu'a

ce prince. Les dieux, les demi-dieux et les heros

de Java et de I'lnde sont mis en action, selon les

poemes de Rama et de Mintaraga, contenant la

penitence d'Ardjouna sur le mont Indra, et le fa-

meux Brata-Youdha, ou la guerre de Pandawa.

Le dalang recite d'abord quelques vers en kawi

(langue sacree), qu'il accompagne d'une interpre-

tation pour les personnes illettrees
;
puis il fait pa-

raitre les acteurs derriere le rideau; on voit I'ombre

de leurs costumes; les spectateurs sont penetr^s
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dii siijet, s'y intercsscnt, ol ecoiitcnt en extase,

pendant des nuits enlicres, riiistoire merveilleuse

do lenrs ancetros.

Los sujcts du wayang-getlog sont pris dans la

p^riode dc lliistoire depuis Parikisit jusques ct y

compris le regne de liufortiine Pandji, et celui de

Lalian son successeur. Ici Ic dalang n'emploie pas

la langiie kawi, et il recite le poeme en javanais.

Le wayang-klitik est plutot nn jeu de marion-

nettes que d'ombres chinoises comme les deux

autres; les figures sont de bois, d'environ qua-

rante centimetres de hauteur, peintes et dorees

avec soin. On ne se sert point de rideau transpa-

rent. Le sujct est puise dans I'histoire de I'empire

de Pajnjaran, et jusqu'a la fin de I'empire de

Madjapahit, c'est- a -dire jusqu'a i'etablissement du

mahometisme a Java et la fondation de I'empire

de Matarem. Les aventures de Manak- Jing'ga,

chef de Balembang'aUj et de Dencar-Voulan (lu-

miere de la lune), ainsi que les malheurs de la

princesse de Madjapahit, sont le plus commune-

ment mis en scene,

Dans ces compositions, I'auteur n'introduit au-

cuu personnage de son invention; tous ses heros,

ainsi que lenrs actions, appartiennent a I'histoire,



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 189

a la tradition ou a la mylhologie du pays. Ces

representations out done pour efFet d'entretenir la

connaissance de I'histoire nationale parmi le peuple

javanais, qui est aussi avide de cet amusement que

nos peuples d'Europe le sont des spectacles.

La profession de dalang est traitee avec res-

pect; leur emploi resserablc, sous plusieurs rap-

ports, a celui des anciens bardes. lis sont les

auteurs et les directeurs de Icurs pieces. Dans

certaines circonstances meme, on leur confie une

sorte de sacerdoce, qui consiste a benir le pre-

mier enfant de chaque famille, en repetant divers

passages des anciennes legendes, et cette ceremo-

nie contribue a ojouter un haut degre de consi-

deration a I'emploi de dalang.

Comme le gamalan ou orcliestre joue un grand

role dans les representations dramatiques, je ter-

minerai ce cliapitre par la description des instru-

ments qui le composent.

Les Javanais font usage d'instruraents a vent, a

cordes et de percussion. Les instruments a vent

sont differentes especcs de flutes, appelees souluuj

et serdoum. La trompette, appelee nafiri, y a etc

introduite par les Persans et les Europeens.

II y a trois especes d'iustruments a cordes : le
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chalempong
,
qui a dix a quinze cordes et se joiie

comme la harpe; le trawangsa
,
qui se rapproche

du luth oil de la guitare; le i^ebad, instrument

originaire de Perse; c'est une espece de violon a

deux cordes que Ton fait vibrer avec un archet.

Les conducteurs d'orchestres javanais jouent du

rebad, dont les intonations sont fort justes, et

s'en servent pour donner le ton et le signal a leurs

musiciens.

II y a beaucoup d'instruments de percussion.

Le tambour est connu sous plusieurs noms. Outre

les varietes qui sont d'invention indigene, il y

en a qui viennent d'Arable et d'Europe. Le gong^

d'origine chinoise et indienne, est fabrique d'une

composition de cuivre, de zinc et d'etain, qui

forme une plaque ronde d'un metre et demi de

diametre; on le suspend ordinairement a un riche

cadre, et on le frappe avec un maillet de bois re-

convert d'une couche epaisse de caoutchouc. On

ne pent se faire une idee de la force et de la

beaute des tons qu'on en tire; mais dans un or-

chestre javanais il ecrase les autres instruments,

et les oreilles en sont en pen de temps abasour-

dies. Le gong a beaucoup de rapport avec le tam-

tam, mais le son en est beaucoup moins lugubre.
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Le kentouk et le kampoul sont des variet^s de

gongs de petite dimension, et dont I'usage est plus

frequent dans les gamalans.

Le kromo ou bonang est une suite de petits

vases ou gongs arranges sur deux lignes dans un

cMssis. Le son de cet instrument est clair; son

intonation est parfaite. Le gambancj ou staccado

est subdivise en pkisieurs varietes. Le rjambang-

kayou est forme de plusieurs Larres ou touches

de bois sonore
,
qui different graduellement de lon-

gueur; on les place sur une caisse de bois, et Ton

joue de cet instrument avec un marteau. Le sta-

nado, construit de meme, mais avec des touches

de metal, est aussi appele gander.

Tels sont les instruments qui entrent dans la

composition d'un orchestre. Le mot gmmlan, que

j'ai traduit par orchestre , signifie plutot execution

musicale. On en distingue plusieurs especes, qui

ont chacune un nom particuher. La plus parfaite

se nomme salendro : c'esfc une symphonic de plu-

sieurs instruments qui ont le meme nombre de

notes. Lapelak differe de la salendro en ce qu'elle

reunit des instruments bornes a un plus petit

nombre de notes, et que les intonations en sunt

tres-aigues. La miri7ig tient le miheu entre la sa-
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lendro et la pelak. Ces trois especes d'execulioiis

musicales scrvent aux accompagncments dans les

representations tlieatrales. La sakaten compte un

plus grand nombre d'instruments. On ne la joue

que devant le monarque ou dans des occasions

solennelles. La strounen est iine musique guer-

riere; on y a introduit les trompettes, ainsi que

d'autres instruments a vent qui ne sont pas en

usage dans les orchestres de theatre.

On pent juger, d'apres ce que j'ai dit des com-

positions dramatiques, qu'elles ne sont que des

recits historiques ou des legendes fabuleuses, ani-

mes par le dialogue et les gestes des acteurs. Mais

il est encore un autre genre de recit dont les

Javanais et les Malais raffolent, ainsi que tons les

peuples orientaux, et dans lequel ils reussisseut

plus encore que dans toutc autre branclie de la

litterature. Nous voulons parler des contes, qui

cliarment egalement dans ces contrees les princes

et le peuple, les liommes et les femmes, les vieil-

lards et les enfants. Je vais en citer un qui est

populaire dans la plupart des iles de la Malaisie,

et surtout a Java et a Sumatra. On verra qu'il

pourrait dignement figurer dans les Mille et une

Nuits.
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CONTE MALAYOU.

« Parmi les premiers souverains d'Hiiid et de

Siud , aucuri n'etait plus puissant que le radjali

Souran. Tous les radjahs d'Orient et d'Occident

lui rendaient hommage, excepte celui des Chinois.

Cette exception, qui deplaisait beaucoup au mo-

narque, Tengagea a lever des armees imiombrables

pour alter conquerir ce pays; il entra partout en

vaiuqueur, tua plusieurs sultans de sa propre main,

et epousa leurs filles, approchant aiusi a grands

pas du but de son ambition.

« Lorsqu'on apprit en Chine que le radjah Sou-

ran avait deja atteint le pays de Tamsak, le rad-

jah de la Chine fut saisi d'une grande consterna-

tion, et dit a ses mandarins et capitaines rassem-

bles : « Le radjah. Souran menace de ravager mon

« empire: quel conseil me donnez-vous pour m'op-

« poser a ses progres ? » Alors un sage mandarin

s'avan9a : « Maitre du monde, dit-il, ton esclave

« en connait le moyen.— Mets-le done en usage , «

rt^pondit le radjah de la Chine. Et le mandarin

ordonna d'equiper un navire , d'y charger une

quantite d'aiguilles fines, mais tres - rouillees , et

43
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d'y planter des arbres de Cahamach ct de Birada.

11 ne prit a bord que des vioillards sans dents, et

cingla vers Tamsak, ou il aborda pen de temps

apres. Lorsque le radjah Sonran apprit qu'un vais-

seau venait d'arriver de la Chine, il envoya des

messagers pour savoir de I'equipage a quelle dis-

tance etait situe leur pays. Les messagers vinrent

questionner les Chinois
,
qui repondirent : « Lorsque

c( nous mimes a la voile , nous etions tons des jeunes

c< gens, et, ennuyes d'etre prives de la verdure

« de nos forets, nous avons plante la semence de

« ces arbres ; aujourd'bui nous sommes vieux et

c< casses, nous avons perdu nos dents, et ces se-

« mences sont devenues des arbres qui ont porte

« des fruits longtemps avant notre arrivee en ces

« lieux. » Puis ils montrerent quelques-unes dc

leurs aiguilles rouillees : c< Voyez, poursuivirent-ils,

« ces barres de fer etaient, lorsque nous quit-

« tames la Chine, de la grosseur du bras^ a pre-

« sent la rouille les a rong^es presque entiere-

a ment. Nous ne savons pas le nombre d'annees

a qui SB sont ecoulees durant notre voyage^ mais

c( vous pouvez le calculer d'apres les circon-

« stances que nous venous de vous presenter. »

c( Les messagers rapporterent au radjah Souran
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ce qu'ils avaieiit eutendu : « Si le recit de ces

« Chinois est veritable, dit le conqiK^rant, il faut

« que leur pays soit a une distance immense.

« Quand pourrions-nous I'atteindre? Le plus sage

« est de renoncer a notre expedition. » Et, a la

tete de son armee, il se mit en marclie pour re-

tourner dans ses Etats. »





CHAPITRE IX

RetourkBalavia. — Mission pourallerattaquer les pirates. — Quelques

mots sur la piralerie dans I'archipel Indien. — Force el coraposilioa

de notre expedition. — Position des pirates dans I'ile de Billilon.

— Difficuli6s de I'altaque. — Ruses et manoeuvres employees par

le chef de I'exp^dilion pour tromper les pirates. — Succ^s du slra-

lageme du commandant. — Combat i-ur mer. — Altaque des torts.

— Combat corps ^ corps. — Rencontre d'un f rangais au milieu de

la melee. — Prise du premier fort. — Capitulation du second. —
Succ^s complet de I'exp^ditiun.

Apres trois mois de s^jour a Soiirakarla, pendant

lesquels j'avais fait plusieurs excursions dans les

environs, et entre autres au village de Soukou

pour visiter les mines remarquables que j'ai de-

criles precedemment, je retournai a Batavia. II y

avait quinze jours a peine que j'avais repris mon

paisible service de garnisou
,
quand je re^us I'ordre

de partir avec un d^tachement de mou regiment
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pour line expedition dirigee centre les pirates de

la cote de Billiton. Je reciis avec plaisir cet ordre,

qui allait jeter un peu de variete dans Fexistence

assez monotone qne je menais depuis mon arrivee

a Java. Des le lendemain nons nous embarquames

sur trois petits nayires qui ressemblaient plutot a de

paisibles caboteurs qu a des batiments armes pour

nne expedition militaire. Nous devions rejoindre en

route Ics croiseurs de la marine colouiale , charges

specialement de donner la cliasse aux pirates, et

nous concerter avec eux pour remplir Fobjet de

notre mission. II s'agissait d'attaquer dans leur re-

paire des pirates qui depuis quelque temps infes-

taient les environs du detroit de Banka, la partie

sud de cette ile, et la cote est de Sumatra, situee

vis-a-vis. Le gouverneur general avait vequ avis

que deux navires hollandais avaient ete captures

par ces pirates, qui, apres les avoir pilles, avaient

massacre une partie de I'equipage et retenaient le

reste prisonnier. Parmi eux devaient se trouver un

certain nombre de recrues envoyees a notre rt5-

giment, et c'etait probablement le motif qui nous,

avait fait choisir pour aider a leur delivrance.

Avant d'entrer dans les details de cette expe-

dition, je dois dire un mot de ces faraeux pirates
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malais, les plus liardis forbans, sans contredit,

de toutes les mers du globe.

La piraterie s'exerce dans I'archipel Indien de-

puis uii temps immemorial, et le mal est d'autant

plus grand et plus profondement enracine, que ce

metier n'a jamais ete regarde comme deshonorant

aux yeux des populations malaises
;
que jadis les

grands et les princes eux-memes rexer9aient sur

une grande ecbelle , et qu'aujourd'hui encore la

piraterie est secretement permise et encouragee

par eux; en tout cas, soit mauvaise volonte, soit

impuissance, ils n'y mettent qu'une bien faible

opposition. La tacbe de reprimer ce fleau incombe

done aux Europeens etablis ou trafiquant dans ces

parages; la plus grande partie de cette tacbe ap-

partient, sans doute, a la marine neerlandaise

;

mais il est reconnu qu'il est materiellement impos-

sible que, malgre tons ses efforts, elle parvienne

a elle seule a deraciner le mal; il faudrait pour

cela le concours serieux et continu de toutes les

autres puissances civilisees qui out des etablisse-

ments, ou seulement des interets de commerce,

dans les mers orientates.

Toutes les populations de ce grand arcbipel ne

se livrent cependant pas a la piraterie ; ce sont
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seulement les nombreuses tribus qui habitent le

littoral des grandes iles et un certain nombre des

petites iles de I'archipel. Ces tribus de pirates

sout dispersees le long de la cote meridiouale et

orientale de Sumatra , dans les iles de Linga

,

sur les cotes de Borneo, de Celebes, de quel-

ques-unes des Moluques et des Philippines; et

meme il existe dans le detroit de la Sonde, entre

la baie de Batavia et le detroit de Banka, et

le long de la cote de Java, une multitude de pe-

tites iles qui servent de retraites aux pirates

,

nommes en langue malaise badjak. Leurs bateaux

ou praJwus, terme generique, regoivcnt, selon

leur grandeur ou leur forme, les designations de

penjajap , kapok , balloor et binta. L'equipage se

compose ordinairement de quarante a soixante

hommes , armes de pieces de canon et de pierriers

nommes lilla, de piques et de sabres {klewang).

Pendant une partie de Fannee , les tribus pirates

ne paraissent s'occuper que de la peche; puis,

a certaines epoques , les prahous cessent de s'y

livrer, et se reunissent au nombre de sept ou de

huit, quelqucfois de vingt et meme de trente,

dans les lieux determines pour leur procbaine

<!roisiere. De petits ilots, que les t^cueils caches
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dont ils sont entoures rendent a pen pres iiiu-

bordables, leur servcnt ordinaircment de retraitc.

Du milieu de ces ecueils, ils s'elancent a I'impi'o-

viste non - seulement sur les navires des iudi-

geiies, mais meme sur ceux des Europeens, pro-

fitaiit des calmeSj des vents contraires, ou de la

faiblesse de Fequipage
,
pour satisfaire leur auda-

cieuse rapacite. Eu combiuant I'aetion des voiles

et des rames, ils poursuivent leur proie ou echap-

pent au danger qui les menace avee une egale

rapidite. D'ordinaire ils opposent une vigoureuse

resistance; mais, quaud leur iuferiorite est trop

marquee, ils fuient vers leur retraite, ou il est

presque impossible de les suivre. S'ils craignent de

ne pouvoir se defaire a prix d'argent de I'equipage

prisonnicr, ou d'etre atteints dans leur fuite, ils

massacrent alors sans pilie tons leurs captifs, jus-

qu'aux femmes et aux enfants, II n'est pas rare de

leur voir exercer la meme cruaute a I'egard d'un

(Equipage qui s'est vaillamment defendu contre

leurs attaques.

Tels etaient les ennemis que nous allions avoir

a combattre. En quittant Batavia, nous fimes

route directement au nord, et le surlenderaain de

uolre depart, vers le soir, nous rencoutrames un.
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sloop a vapcur, appartcnant a I'escadre de croi-

seiirs dc la marine coloniale. II vcnait a notre

rencontre, et etait charge de nous convoyer jiis-

qu'au port, ou etait en ce moment le commandant

de la petite escadre. Deux jours apres nous etions

reunis a la flottille, (pie nous trouvames mouillee

a Test de I'ile Billiton, sur le detroit de Karimata,

d'ou j'aperQus pour la premiere fois la cote de la

grande ile de Borneo.

Le chef de la flottille nous attendait avec im-

patience pour commencer ses operations centre

I'ennemi. L'escadre se composait d'un hrick de

guerre, de deux schooners, de trois chaloupes

canonnieres et du petit aviso a vapeur dont j'ai

parle. Trois cents marins en tout montaient ces

divers batiments. Nos trois petits navires venaient

y ajouter un renfort de trois cents hommes

d'infanterie et de cent cinquante marins, ce qui

portait I'effectif de nos forces a six cent cinquante

hommes environ, dont la moitie seulement se com-

posait de troupes europeennes, et le reste etait

forme de soldats et de marins indigenes. Ces

forces, comme on le voit, etaient a grand'peine

suffisantes pour la besogne qu'elles avaient a faire.

Les pirates etaient emhusques derriere une
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petite lie, qui n'etait separee cle la grande ile

de Billiton que par une passe peu profonde, par

laquelle on penetrait dans une bale ou se tenaient

une vingtaine de prahous, montes chacun par

quarante a cinquante hommes determines. L'entree

de la baie etait defendue par deux forts, garnis

d'arlillerie, et qui la protegeaient ainsi que le vil-

lage ou karapong ou s'etaient etablis les pirates

avec leurs families.

Ce n'etait pas chose facile que de les debusquer

d'une pareille position, d'autant plus que la passe

n'etait praticable, surtout du cote de Test, que

pour des embarcations d'un faible tirant d'eau.

Quant au cote de I'ouest, il etait plus profond;

mais le chenal formait des sinuosites qui en ren-

daient la navigation tres- difficile sans un pilote

qui conmit parfaitement la localite, et qui sut

^viter plusieurs ecueils dangereux dont cet etroit

canal etait parseme.

La baie oii notre flottille se trouvait reunie etait

a douze kilometres a Test du nid des pirates. Le

commandant avait eu grand soin de dissimuler sa

presence dans cos parages, en ne faisant venir ses

batiments que les uns apres les autres au mouil-

lage ou nous nous trouvions rassembles. En meme
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temps il faisait surveilier les pirates par quelques

petits prahous, montcs par des pecheurs indigenes,

sur la fidelite desquels il pouvait compter, et qui

n'iuspiraient aucune defiance aux forbans.

Des que nos trois navires furent arrives, le

commandant fit debarquer Tiufantcrie qui les

montait, et qui devait se diriger par terre contre

le repaire des pirates; c'etait la la tache dont

j'etais charge, et elle n'etait exempte ni de diffi-

cultes ni de dangers. On ne laissa a bord que les

marins, c'est-a-dire cinquante hommes par navire.

Ces batimeuts etaient amies cliacun de quatre

petites pieces de six et d'une piece de seize al-

longee, montee sur pivot. L'equipage etait muni

de quantite suffisante de fusils, de tromblons,

de pistclets, de grenades, de sabres, de baches

d'abordage et de piques; mais tout cet appareil

guerricr etait soigneusement dissimule : une large

bande de toile noire couvrait les sabords et em-

pechait d'apercevoir les pieces; des ballots de

marchandises, des cordages, une toile a voile

disposi^e comme une tente pour se garantir du

soleil, encombraient le pout et cachaient la piece

montee sur pivot. Enfin les marins devaient se

tenir dans I'entre-pont, et ne laisser en haut que
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les hommes iiecessaircs a la manoeuvre du bati-

ment.

Quand tout fut ainsi dispose, nos trois navires,

qui ressemblaient a de lourdes galiotes hollan-

daises chargees de marchandises, partirent a Ten-

tree de la nuit, se dirigeant au nord dans le large

detroit de Karimata, qui separe Borneo de I'ile

Billiton; puis ils devaient faire le tour de cette

derniere lie, et revenir de notre cote par le detroit

de Gaspar, comme s'ils eussent fait route pour

Batavia. Les pirates ne pouvaient manquer de les

apercevoir, et probablement de les poursuivre,

comme une proie facile a saisir. C'etait sur cette

ruse qu'avait compte notre chef, et nous allons

voir qu'elle eut un plein succes.

Le lendemain, de grand matin, nos prahous

pecheurs se dirigerent vers 1'entree du detroit de

Gaspar, pour attendre I'arrivee de nos galiotes et

voir si les pirates se disposaient a les attaquer. Uu

officier et un aspirant de marine deguises etaient

months dans un de ces prahous, et devaient an-

noncer par un signal convenu la vue de nos trois

navires et les mouvements des pirates.

A neuf heures du matin, on nous sigaala nos

navires et la sortie de plusieurs prahous de pirates
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se disposant a les poursuivre. Aussitot le com-

maudant aic donua I'ordre de me mettre en route

avec mes soldats, sous la conduite d'un guide du

pays. Mes instructions portaient que je devais

rester embusque dans la foret voisine du village

des pirates, jusqu'au moment ou les embarcations

de la flottille penetreraient dans la passe et atta-

queraient I'ennemi de ce cote; alors je devais me

porter sur un des forts qui defendaient I'eutree de

la baie, et I'attaquer vigoureusement.

A midi nous etions rendus a notre poste, apres

une route des plus penibles a travers des bois

impraticables , en franchissant des rochers escar-

pes, et en marchant sur le bord des precipices.

Apres avoir place des sentinelles pour veiller a

notre surete, je fis reposer le reste de ma troupe.

La position ou nous nous trouvions dominait au

loin la mer, la petite baie et le village des pirates,

ainsi que les deux fortius dont j'ai parte ; un epais

rideau de feuillage nous derobait a tons les regards.

Je montai sur un arbre touffu, et, m'etant installe

commodement entre les maitresses branches, je

pris ma longue-vue, et, du haut de mon observa-

toire aerien, je commen^ai une investigation sur

tuus les points de I'horizon. Je reconnus d'abord
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iios faux navires inarchands qui paraissaieirt fair

a toutes voiles dans la direction du sud, pour eviter

la poursuile d'une foule de prahous qui les ser-

raient de pres. Je comptai jusqu'a quinze de ces

embarcations qui, manoeuvr^es par d'habiles ra-

meurs et secondees par le vent, gagnaient evi-

demment de vitesse leurs adversaires. De temps

en temps j'apercevais un petit nuage de fumee

blanche qui s'elevait des prahous les plus avau-

ces, puis le bruit d'un coup de canon affaibli par

r^loignement arrivait quelques secondes apres a

mes oreilles; mais nos navires n'avaient pas I'air

de vouloir ralentir leur marche, malgre ces som-

mations bruyantes et repetees. Pour moi, j'etais

etonn^ que nos gens atten dissent si longtemps a

se demasquer, et, dans mon impatience toute

frangaise, je maudissais en moi-meme le flegme

et la lenteur des HoUandais.

Tout a coup je vis, avec une vive satisfaction,

nos trois batiments s'arreter tons ensemble, et

attendre immobiles I'approche des pirates. Dejk

les premieres pirogues touchaient le flanc de nos

vaisseaux, les autres arrivaient a force de ramcs,

et les cris formidables qui en sortaient parvenaient

jusqu'a moi. Mon coeur battait a rompre ma poi-



208 QUINZE ANS A JAVA

trine. Au meine iustaut, et comme a uu commaii-

dement donne sur les trois navires a la fois, je

les vis se couvrir tons ensemble de fumee, et

bientot j'entendis I'explosion de toute leiir artil-

lerie. Un grand desordre se manifesta aussitot dans

la flollille des forbans. Trois on quatre prahons

coulaient a fond, et ceux qui les montaient ta-

chaient de gagner a la nage les embarcations voi-

sines. Une nouvelle deeharge acheva de jeter la

confusion parmi les assaillanls. Yoyant probable-

ment a qui ils avaient affaire, les pirates aban-

donnerent la poursuite des pretendues galiotes,

et se liaterent de reprendre la route de leur

repaire. Mais au meme instant apparut de I'autre

c6t6 de rilot, qui me I'avait cache jusqu'alors,

notre brick de gueiTe, toutes voiles d^ployees,

qui s'avan^ait pour leur couper la retraite, accom-

pagne de 1'aviso a vapeur, pret a se porter rapi-

dement sur les points ou sa presence serait jiigee

ntossaire; en meme temps les trois pretendus

navires marchands avaient vire de bord, et a leur

lour donnaient la chasse aux pirates, qui allaient

bientot se trouver pris entre deux feux.

Tandis que la scene que je viens de decrire se

passait au large, une autre allait commencer plus
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pres de nous. Les schooners et les chaloupes ca-

nonnieres s'etaient embosses a chacune des entrees

de la passe, ct devaient arreter toute embarcalion

suspecte qui chercherait a y penetrer, en meme

temps qu'ils protegeaient une vingtaine d'embarca-

tions de differentes dimensions, chargees d'operer

un debarquement dans I'interieur de la baie. Ces

embarcations etaieut montees par des soldats de

marine. Les chaloupes canonnieres parvinrent meme

a penetrer par la passe de I'ouest, et arriverent

jusqu'a I'entree de la baie, d'ou elles lancerent des

obus et des fusees a la congreve, qui bientot mirent

le feu aux prahous restes dans le port.

C'elait I'instant qui m'avait ete assigne pour

commencer I'attaque des deux forts. J'avais divise

ma troupe en deux detachements. L'un, compose

de cent cinquante hommes, etait charge d'attaquer

le fort de I'ouest, sous les ordres de mon premier

lieutenant. Je m'etais reserve le commaudement de

I'autre detachement, de meme force, et destine a

I'attaque du fort de Test.

• Ces forts n'etaient que des retranchements en

terre_, garnis d'une haie de plantes epineuses tres-

serrees, et entoures d'un foss^ a sec. L'artillerie

qui les defendait etait braquee du cote de la

14
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bale , car les pirates n'avaient pas prevu qu'ils se-

raient attaques du cote de la terre. Deja quelqiies

coups de canon partis dans cette direction me

faisaient supposer que I'attention de la garnison

etait entierement dirigee sur les mouvements de

nos embarcations
,
qui penetraient en ce moment

dans la passe. J'ordonnai a tout mon monde de

s'avancer dans le plus grand silence jusque au-

pres des forts, et de tenter I'escalade au signal

que j'en donnerais. Ce mouvement s'executa a

soubait, et nous parvinmes jusqu'au fosse sans

avoir ete aper^us de I'ennemi. Alors je donnai le

signal convenu, et nos deux troupes s'elancerent

en meme temps , francbirent le fosse ^ et gravireut

le talus assez escarpe du retrancbement. Un cer-

tain nombre de nos bommes etaient munis de

hacbes pour ouvrir un passage a travers la baie

compacte qui en bordait la crete; les autres, avec

leurs sabres, secondaient cette operation. Bientot

deux ou trois brecbes fureut ouvertes , assez largos

pour donner passage a un bomme ; aussitot quel-

ques-uns de nos soldats indigenes se glisserent

par ces ouvertures , et , en rampant comme des

serpents, ils atteignirent la crete du retrancbe-

ment. D'autres soldats les suivireut, et en un in-
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stant cinquante a soixante homraes avaient franchi

ce premier obstacle, sans que rennemi pariit s'a-

percevoir de la surprise que nous lui menagions.

Un sous -lieutenant commandait ce premier deta-

chement, et moi, avec le reste de ma troupe, je

me tenais en reserve a uue demi-portee de fusil,

surveillant ce qui se passait dans I'un et I'autre

fort, pret a me porter sur le point ou je jugerais

que nos gens auraient besoin de secours.

J'etais etonne du silence des assiegeants, quand

tout a coup des cris et un tumulte efFroyable se

firent entendre dans I'interieur du fort dont je di-

rigeais I'attaque. Au meme instant une vive fusil-

lade eclatait sur ma droite, du cote du fort de

I'ouest, oil, a ce qu'il paraissait, nos hommesn'a-

vaient pas pu penetrer aussi facilement que nous

I'avions fait dans I'autre. Mais cette facilite meme

m'iuquietait
;
je craignais quelque embuscade, et

les cris et le tumulte qui contiuuaient, meles aux

frequentes detonations d'armes a feu, n'etaientpas

faits pour me rassurer. J'etais indecis de quel cote

j'allais porter des secours, quand tout a coup un

sergent s'elancant par une des ouvertures pra-

tiquees dans la haie vint me trouver en cou-

rant, et m'annonccr de la part du sous- lieutenant
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que les claroeurs bruyautes que j'avais entendues

veuaient d'un certain nombre de prisonniers

hoUaudais que les pirates voulaient egorger, et

qui se defendaient comme ils pouvaient, en nous

appelant a grands cris a leur secours. « Mar-

chous! » n>'ecriai-je aussitot, et je m'elan^ai sur

les pas du sergent qui me servait de guide. En

un instant toute ma troupe et moi nous eumes

pen^tre par les breches, et, apres avoir franchi

un second fosse moins profond que le premier

,

nous penetrames dans I'interieur de la place. Deja

mon sous -lieutenant et ses hommes etaient aux

prises avec les Malais; mais ceux-ci, au nombre

de pres do deux cents, se battaient en determines;

sur plusieurs points, la melee etait engagee corps a

corps , ce qui permettait difficilement de faire usage

des armes a feu , et donuait aux pirates I'avantage

de se servir de leur terrible kriss. Deja une dizaine

de mes soldats etaient hors de combat, et a cote

d'eux gisait un nombre egal d'ennemis; il etait

temps que nous arrivassions. « A la baionuettel

criai-je a mes hommes; vengeons nos camaradesi

Ne faites feu qu'a bout portant! » Et, I'epee haute,

je m'avaucai a leur tete.

Notre arrivee rendit le courage a nos soldats
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qui commenQaieiit a faiblir, et le combat recom-

meiK^a avec une nouvelle arcleur. Les ennemis sou-

tinrent bravement le choc, et la melee ne deviiit

que plus sanglante. Cependant, malgrc^ nos efforts,

nos adversaires ne reculaient pas; je m'avanQai

alors vers le centre, ou je remarquais un de leurs

chefs qui les dirigeait et les encourageait par ses

paroles et par son exemple. Je tirai sur lui un

coup de pistolet; mais je le manquai et blessai un

de ses voisins ; au mcme instant ce chef, qui m'a-

vait reconnu, me laiiQa une zagaie, qui m'aurait

atteint, si le coup n'eut ete detoiirne par la baion-

nette d'un homme qui se trouvait a cote de moi

;

celui-ci riposta a I'instant par un coup de fusil
,
qui

^tendit mort le chef pirate. En menie temps cet

homme, que je n'avais pas encore remarque, mais

qu'a son uniform e delabr(5 je reconnus pour un

des prisonniers que les pirates allaient egorger,

bondit comme une panthere au plus epais des

Malais; il tenait a deux mains un fusil de muni-

tion et s'en escrimait avec une adresse mervcil-

leuse: il frappait a droite, a gauche, ici de sa

baionnette, la de sa crosse, et parait en meme

temps les coups qu'on lui portait. Nos soldats , elec-

trises par cet exemple, se precipiterent sur ses
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pas, et firent line large trouee au plus epais de

la troupe des pirates. Ceux-ci , decourages par cette

brusque attaque et par la mort de leur chef, ne

songerent plus les uns qu'a s'echapper de la for-

teresse, les autres qu'a defendre cherement leur

vie , car aucun n'esperait de quartier. Le combat

fut bientot termine. Ceux qui essayerent de resis-

ter succomberent bientot a la fureur de nos gens,

et surtout a celle d'une dizaine de prisonniers, qui,

comme celui dont j'ai parlc, avaient echappe au

massacre. Ceux des pirates qui s'etaient enfuis" du

fort avaient cherche a gagner leurs prahous dans

la bale ; mais ils rencontrerent les soldats de ma-

rine qui arrivaient precisement en ce moment pour

s'emparer de ces embarcations.

Aussitot que je me vis maitre du fort, je Cs

arborer le drapeau bollandais, en le faisant saluer

par le seul canon dont nous pumes faire usage

;

les autres avaient ete encloues par les pirates.

Cependant on se battait toujours au fort de

I'ouest; avant tout, il fallait en finir de ce cote.

J'allais envoyer une cinquantaine d'hommes en

aide a mon lieutenant
,
quand celui de nos pri-

sonniers delivrds qui s'etait si fort distingue dans

la melee s'approcha de moi , etme dit en tres-bon
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fran^ais : « Pardon! mon capitaine; voiilez-voiis

me permettre d'aller avec vos soldats au secours

de nos camarades qui sont dans I'autre fort, si

toutefois il est encore temps? Aiitrement je tacherai

de les venger de mon mieux, comme j'ai fait pour

ceux d'ici.

— Comment, m'ecriai-je, est-ce qu il y a aussi

de nos prisonniers dans Tautre fort?

— Certainement qu'il y en a, et meme plus

qu'il n'y en avait ici; car nous n'etions que qua-

rante , et la-bas ils doivent etre au moins soixante

;

seulement il n'y a qu'une vingtaine de troupiers

de nos camarades; le reste, ce sont des marins,

des marchands, des bourgeois, et meme, je crois,

des femmes et des enfants.

— Si je vous le permets! repliquai-je vive-

ment; mais non- seulement vous, mais tout cc

qu'il y aura ici d'hommes valides nous allons y

aller, car je veux me mettre a votre tete. »

Aussitot je laissai a mon sous -lieutenant une

vingtaine d'hommes, qui me parurent suffisants pour

garder notre conquete, que les Malais n'entre-

prendraient certes pas de reprendre, je lui laissai

egalement tons les blesses, parmi lesquels uu cer-

tain nombre ne I'etaient que legerement, et pou-
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vaient lui etre -encore utiles en cas de necessite

,

et avec le reste de la troupe, augmentee de nos

dix prisouniers delivres et armes avec les fusils

de nos morts et de nos blesses, nous nous diri-

geames rapidement vers le fort de Test.

II y avait au moins trois kilometres a parcourir,

par des chemins extremement difEciles. Telle etait

I'ardeur de mes hommes, que cette distance fut

francliie en moins d'une demi-heure. Nos prison-

uiers montraient encore plus d'ardeur que nos

soldats; ils se trouvaient toujours en tete de la

colonne , comme pour lui servir de guides et d'e-

claireurs, et en avant de tons marchait ou plutot

courait sans cesse celui dont j'ai deja parle. La

physionoraie de cet homme etait vraiment curieuse

a observer; en lui rien de cette colere froide et

calme, mais qui n'en est pas moins terrible, du

soldat hollandais; ses yeux etaient animes, ses

levres souriaient, et il affrontait en se jouant les

obstacles du chemin, comme je Favais vu affron-

ter les perils du combat. C'etait bien le type du

soldat francais, et sa vue me rappelait ma patrie

et reportait mes souvenirs au temps ou j'etais si

fier et si heureux de commander a des hommes

de cette trempe.
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Pendant que je faisais ces reflexions, et qne

nons approchions du lieu du combat, je m'apcr-

qus que la fusillade avait tout a fait cesse de cc

cote. Au meme moment accourut vers moi mon

eclaireur improvise. « Eh bien, quoi de nou-

veau? » lui criai-je quand il fut a portee de ma

voix. « II y a, mon capitaine, que \es peaux-jau?2es

demandent a capituler; le lieutenant vous attend

pour signer le traite ; et jusqu'a votre arrivee il y

a suspension d'armes.

— Est-ce que vous avez parte a mon lieute-

nant?

— Pas precisdment, mais j'ai rencontre un ser-

gent et quatre liommes qu'il envoie au-devant de

vous pour vous prevenir de la chose; et comme

ils sont un peu fatigues et qu'ils marchent a pas

comptes, moi je suis venu vous prevenir, pensant

que cela pourrait vous etre agreable.

— Vous avez tres-bien fait, repondis-je, et je

suis content de vous; un mot seulement. Vous etes

Fran^ais?

— Oui, mon capitaine, et vous aussi?

— C'est vrai, r6pondis-je en souriant; mais

nous causerons plus tard du pays et d'autres

ehoses. »
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En quelqiies minutes j'arrivai aupres de mon

lieutenant, qui me rendit compte de ce qui s'e-

tait passe. II avait tente comme moi de faire es-

calader les retranchements; mais ils etaient plus

oscarpes, et garuis de palissades au lieu de haies.

D'un autre cote, I'ennemi etait sur ses gardes, et,

embusque derriere ses palissades, il avait accueilli

par une viva fusillade les premiers soldats qui

s' etaient presentes. « Jugeant alors, continua mon

lieutenant, que ce serait perdre inutilement du

monde que de poursuivre cette attaque sans avoir

les moyens de la conduire a bonne fin, j'ai poste

mes hommes dans les positions les plus avanta-

geuses, et d'ou Ton decouvre une partie du fort,

et de la mes meilleurs tireurs ont fait feu sur

tout ce qui s'est montre sur les remparts; de leur

cote, les pirates ont riposte vivement; mais cette

fusillade n'a pas, je crois, produit beaucoup de

mal de part ni d'autre. Pour moi, je n'ai eu que

cinq hommes legerement blesses a la premiere

attaque. Enfin, quand I'ennemi s'est aper^u que

vous etiez maitre du fort de Test, qu'il a vu la

passe forcee par nos embarcations et meme nos

cbaloupes canonnieres, et le renfort que vous

m'ameniez, il a arbore le drapeau blanc, et trois
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deputes sout veniis me faire des propositions. J'ai

repondu que c'etait a vous qu'il fallait s'adresser,

et ils vous attendent a quelques pas d'ici. «

Ces envoyes se presenterent alors devant moi;

avant qu'ils eussent ouvert la bouche, je leur de-

mandai ce qu'etaient devenus les prisonniers hoi-

Ian dais qu'ils tenaient enfermes dans leur fort?

« Ils y sont encore tous, repondirent-ils. — En ce

cas, repris-je, quelles sont vos propositions? je

suis pret a les ecouter. »

Ils deciderent qu'ils ^talent prets a me remettre

le fort avec tout ce qu'il contenait, a condition

qu'ils auraient la liberte de se retirer ou bon leur

semblerait, et qu'il leur serait paye une ran^on

pour les prisonniers, a raison de vingt piastres

par homme, dix pour les femmes et cinq pour

les enfants. Je refusal nettement de trailer sur de

pareilles bases, declarant qu'une pareille capitu-

lation ne serait point ratifiee par le commandant

en chef de I'expedition, encore moins par le gou-

verneur general. Tout ce que je pouvais leur

promettre, c'est que, si tous nos prisonniers nous

^taient rendus, la garnison aurait la vie sauve,

mais resterait prisonniere de guerre. Je leur fis

remarquer que, dans leur position, ils devaient s'es-
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timer heureux des conditions que je leur ofFrais .

tons leurs meilleurs guerriers avaient ete de-

truits avec les quinze prahous qui etaient sorlis

le matin de la baie
;
pas un sen! n'avait echappe

a la mort; car ceux qui n'avaient pas ete noyes

ou tues dans le combat avaient ete pendas aux

vergues des batiments, comme ils pouvaient s'en

assurer en jetant un coup d'oeil sur les navires de

I'escadre qui se trouvaient a I'entree de la passe;

enfin leur village allait lui-meme etre envahi et

brule par les marins, et les femmes et les enfants

qui s'y trouvaient seraient consideres comme les

otages qui repondraient sur leur tete de la vie de

nos prisonuiers.

Les deputes se retirerent apres cette reponse.

Ils revinrent une demi-heurc apres me dire qu'ils

acceptaient mes conditions. Peu d'instants apres

nous entrions dans le fort, nous delivrions nos pri-

sonniers, et nous les remplacions dans leur cachot

par les soixante hommes dont se composait la

garnison du fort. Je fis aussitot arborer le drapeau

hollandais, et comme ce fort etait parfaitement

en vue de I'escadre , tons nos navires le saluerent

d'une salve d'artillerie , et des hourras des ma-

telots, dont les cris arrivaient jusqu'a nous.
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Le succes de Texpedition avait ete on ne pent

plus complet. Toutes les positions des pirates

avaient ete enlevees, toutes leurs embarcations

detruites, et sept a huit cents de ces forbans

avaient perdu la vie par le fer, dans les flots, ou

par la corde. Le reste etait prisonnier. Nos pertes,

tant sur mcr que sur terre, ne s'etaient elev^es

qu'a cinquante hommes tues et une centaine de

blesses. Je ne comple pas une trentaine de nos pri-

sonniers qui avaient ete egorges au moment de

I'attaque du fort de Test.





CHAPITRE X

L'tle de Billilon. — Mesures prises par le baron Van der Capellen

pour empficlier la piraterie sur ses cotes. — Negligence apportee

dans la suite h. la surveillance des pirates. — Mesures nouvelles

prises pour la repression des forbans dans ces parages. — Hisloire

de Marcellin Roger, ancien volonlaire de la Cbarte, maintenant

soldal au ser\ice de Hollande. — Je le nomme sous-officier dans

ma compagnie. ~ Je suis envoy6 en mission a Palembang, dans

rile de Sumatra. — Depart de Billiton.

L'ile de Billiton, oii se sont passees les scenes

que j'ai racontees dans le chapitre precedent, est

situee a pen pres a une egale distance de l'ile de

Borneo et de celle de Sumatra, et elle est sepa-

ree de cette derniere par la pointe orientale de

l'ile de Banka, qui elle-meme est separee de Bil-

liton par le detroit de Caspar, route ordinaire

des vaisseaux qui vont a la Chine ou qui en re-
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vienneiit. Ses habitants sont braves et entrepre-

uants, et depuis longtemps ils avaient montre un

penchant decide pour la piraterie. Cependant le

baron Van der Capellen, qnand il exergait les

fonctions de gouverneur general dans la Malaisie,

non-seulement etait parvenu a les empecher de

se livrer a ce penchant, mais il avail etabli des

chantiers de construction a Billiton, oii Ton con-

struisait de petits batiments uommes par les Hol-

landais cruispawen
,

qui, avec des equipages

mi-partis d'Europeens et d'indigenes de Billiton,

croisaient dans ces mers et faisaient une chasse

active contre les forbans. Cette surveillance, main-

tenue avec soin pendant un grand nombre d'an-

nees, avait fini par faire disparaitre presque en-

tierement la piraterie de ces parages ; les habitants

de Billiton s'etaient livres a I'exploitation de leurs

riches mines d'etain et de fer, travail qui etait

pour eux plus lucratif et moins dangereux que

leur aucien metier de pirates. La disparition des

forbans de cette cote avait fait peu a peu negliger

la surveillance organisee par le baron Van der

Capellen; de sorte que depuis quelque temps des

pirates des Moluques, de Borneo et de Sumatra

etaient venus s'installer dans la petite bale ou ils
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avaient forme petit a petit, et sans que le goii-

vernemeiit hollandais s'en doutat, Fetablissemeut

que j'ai decrit precedemment. Quelques habitants

de Billiton, mais en petit nombre, s'etaient joints

a eux. Les autres, au contraire, souffraient de ce

voisinage, et c'etaient eux-memes qui les pre-

miers avaient averti le gouverneur de ce qui se

passait , et avaient seconde avec activite Taction de

la flottille dans Fexpedition qui venait d'avoir lieu.

Pour mettre desormais File de Billiton et les

parages environnants a Fabri de nouvelles excur-

sions des pirates, le gouverneur general fit non-

seulement retablir les anciennes croisieres orga-

nisees par Van der Capellen, mais fortifier d'une

maniere reguliere le point occupe en dernier

lieu par les pirates, et dont nous les avious delo-

g^s. La passe fut elargie, et Fon y executa des

travaux qui permirent a des batiments d'un plus

fort tonnage de penetrer dans la petite baie, ce

qui en fit bientot un port d'une certaine impor-

tance. On employa a ces travaux les pirates pri-

sonniers a qui Fon avait fait grace de la vie.

Quand la forteresse fut termiuee, on y laissa une

petite garnison, qui fut fournie par une parti e du

detachement que je commandais.

15
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Un de mes premiers soiiis, qiiaiid le calme fut

nil pen retabli, que j'eus visite mes blesses et

convenablemeiit installe tout mon moude, fut d'ap-

peler aupres de moi ce jeune Francais qui s'etait

montre si intrepide dans le combat, et qui m'a-

vait sauve la vie ou tout au moins une blessure

dangereuse. Sa qualite de compatriote et sa bril-

laiite valeur eussent suffi pour m'interesser a lui,

quand meme la reconnaissance ne m'en eut pas

fait un devoir. Oh! me disais-je, si par hasard

il etait aussi un ancien soldat de la garde royale,

qui comme moi eut refuse de servir le nouveau

gouvernement francais, je beiiirais la Providence

de I'avoir rapproclie de moi, et je I'embrasserais

comme un frere!

Pendant que je faisais ces reflexions, le jeune

homme entra dans ma chambre , et apres m'avoir

fait le salut militaire il me dil : « Me voila a vos

ordres, mon capitaine : qu'y a-t-il pour votre

service ?

— Je desire d'abord savoir votre nom et quelle

est la province de France on vous etes ne.

— Je m'appelle Marcellin Roger; je ne suis pas

u6 en province , mais bien a Paris , rue de la Ro-

quette, faubourg Saint-Antoine.
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— Eh bien, mon cher Marcellin, recevez mes

remerciments les plus sinceres pour le signale

service que vous m'avez rendu hier, pendant

I'attaque du fort; soyez persuade que je ne Tou-

blicrai jamais, et que je ne laisscrai ^chapper

aucune occasion de vous en temoigner ma recon-

naissance.

— Bah! mon capitaine, vous etes trop bon de

faire attention a une pareille bagatelle. Franche-

ment ca u'en vaut pas la peine; ce sont de ces

choses qui arrivent souvent dans notre etat; ce

que j'ai fait pour vous, je Taurais fait pour tout

autre, qui, a son tour, si I'occasion s'en fut pre-

sentee , en aurait fait autant pour moi , et nous

nous serious trouves quittes.

— Soyez persuade, mon cher, que si vous vous

trouviez dans un pareil danger, je ne m'epargne-

rais pas pour vous en tirer. Mais brisons sur ce

sujet. Etiez-vous militaire avant 1830?

— Non , mon capitaine, j'etais encore trop jeune

;

car je suis ne en 1812, et je n'avais que dix-huit

ans. J'etais ouvrier ebeniste dans la rue du fau-

bourg Saint-Antoine, quand la revolution de juil-

let eclata. Le patron ferina I'atelier, et nous dit

qu'il fallait alter nous battre pour la charte, que
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Polignac ct Charles X voulaient detruire. Je ne

savais pas trop ce que c'etait que la charte; mais

des qii'il s'agissait de se battre contre les gen-

darmes, centre les sergents de ville, les Suisses

et la garde royale, ga m'allait a merveille. Je pris

done un fusil, comme les camarades, et me voila

pendant trois jours et trois nuits a faire le coup

de feu derriere les barricades. J'entrai un des pre-

miers aux Tuilcries, et c'est moi qui ai eu I'hon-

neur d'arborer le drapeau tricolore sur la place

du Carrousel. »

Ce recit, comme on le concevra sans peine,

m'affectait peniblement; moi qui me bergais de

I'idee d'avoir retrouve un ancien frere d'armes,

voila que je me trouvais en presence d'un de ces

gamins de Paris qui s'etaient montres les ennemis

les plus dangereux et les plus acharnes des de-

fenseurs de la royaute. Je m'efForgai de ne rien

laisser paraitre des sentiments que j'eprouvais, et

je dis a Marcellin de continucr son liistoire , en lui

demandant ce qu'il etait devenu apres les jour-

n^es de juillet.

« L'odeur de la poudre, poursuivit-il , m'avait

enivre, et je ne me sentais plus guere de dispo-

sitions poiu' I'atelier, d'autant plus que je n'avais
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jamais cu beaucoup de gout pour le rabot et le

pot a colle. Je voulais me faire soldat; mais , au

moment ou j'allais m'engager, je rencontrai des

camarades qui me detouruerent d'entrer dans la

ligne, a cause de la severite de la discipline : « Vicns

avec nous, dirent-ils, dans les Volontaires de la

Charte : c'est un corps oii Ton regoit tons les

combattants de Juillet, et, comme nous favons vu

a I'oeuvre, tu y seras bien regu. » Je fus admis sans

difficulte; on me promit meme une decoration et

un grade ; mais je ne re^us ni I'une ni I'autre. Au

bout de quclques mois on parla de nous envoyer

en Afrique, pour nous battre centre les B6douins;

cela ne m'allait qua demi, quand ceux de mes

camarades qui m'avaient engage a entrer dans les

Volontaires de la Charte me dirent : « Le gouver-

nement de Louis -Philippe a I'air de se moquer

de nous; c'est nous qui I'avons mis sur le trone,

c'est nous qui devious elre ses gardes du corps:

eh bien! voila que, pour se debarrasser de nous,

il vent nous envoyer nous faire tuer par les

Bedouins ou mourir de faim dans ce pays de

sauvages; si tu veux etre des notres, nous avons

un autre projet en tete. En ce moment il y a une

r^.volution en Belgique; allons-y : nous y serous
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reQus a bras oiiverts, ct nous apprendrons aux

Beiges comment on se debarrasse d'un gouver-

nement qui ne vous plait pas.— Mais, objectai-je,

ce serait deserter? —Bab! me repondit-on, est-ce

. que nous ne sommes pas volontaires , et, par con-

sequent, est-ce que nous n'avous pas le droit

d'aller oii nous voulons? D'ailleurs, nous to I'avons

dit, le gouvernement ne demaude pas micux que

de se debarrasser de nous, et il ne s'oppose pas

a notre voyage de Belgique. »

« Effectivement nous partimes un beau matin

sans tambour ni trompette, et nous gaguames la

frontiere sans que le gouvernement fran^ais eut paru

s'apercevoir de notre fugue. Les Beiges nous accueii-

lirent tres-bien, et nous nous battimes au mois de

septembre a Bruxelles , comme nous Tavions fait au

mois de juillet a Paris. Bref
,
quand tout fut termine

,

on nous offrit de prendre du service dans la nouvclle

armee beige qui s'organisa apres la revolution.

J'acceptai, avec deux de mes camarades; les autres

nous quitterent, et je ne les ai pas revus. Au bout

de six mois j'etais sergent et assez content de ma

nouvelle position ; six mois plus tard j'etais sergent-

major, et j'esperais bientot passer officier, quand

I'arm^e francaise entra en Belgique et vint faire le
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siege d'Anvers. Mon regiment fut desigae pour faire

partie de cette expedition, au retour de laquelle

j'esperais bien recevoir I'epaulette. Mais I'homme

propose et Dieu dispose, comme dit le proverbe.

« Nous etions cantonnes dans uu village a

cote d'un regiment fran^ais. J'avais fait la con-

naissance de quelques sous - officiers de ce corps

,

et souvent nous nous rencontrions a la cantine.

Nos relations etaient assez amicales, quoique plu-

sieurs d'entre eux m'eussent parfois blame d'avoir

pris du service a I'etranger. « Je le quitterais bien

volontiers, repondis-je, si j'avais I'espoir de ren-

trer dans I'armee fran^aise avec mon grade; mais

je ne me soucie pas de recommencer le metier de

simple soldat.— Eh bien! moi, je n'hesiterais pas,

repondit un des sous - officiers , et je prefererais

etre simple troupier en France qu'officier en Bel-

gique. » La-dessus je ripostai, I'autre repliqua, et

il y aurait eu probablement une querelle et un

duel sur-le- champ, si quelques camarades plus

raisonnables n'etaient intervenus.

« Le lendemain, je commandais une corvee pour

travailler a la tranchee, conjointement avec un

detachement de soldats francais du regiment dont

j'ai parle. Ce detachement etait sous les ordres du
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meme sous - officier avec qui j'avais failli me

quereller la vcille. Tout alia assez bien pendant

line partie de la journee; mais, au moment ou

nous allions etre relev^s, je dis a deux ou trois

soldats fran^ais qui brouettaient de la terre, de la

transporter dans un endroit que je leur designai.

lis se disposaient a obeir, quand le sous - officier

accourut furieux, et demanda a ses soldats pour-

quoi ils avaient conduit leurs brouetles en cet en-

droit. « C'est, repondirent-ils, le major que voila

qui nous I'a dit.— Est-ce que vous avez a rece-

voir des ordres d'un etranger, d'un deserteur? »

reprit-il avec encore plus de colere. A ce mot de

deserteur, je n'y tins plus; je courus a lui le

sabre a la main , en lui criant : « En garde ! vous

allez me rendre raison de cette insulte. » Deja il

avait degaine, et nos fers se croisaient
,
quand

dcQx officiers. Fun beige, mon capitaine, I'autre

frangais , arriverent , et nous ordonnerent de re-

mettre nos sabres dans le fourreau, et de nous

rendre a la garde du camp. Mon adversaire obeit

sur-le - cbamp ; mais moi, au comble de I'exaspe-

ration
,

je ne voulus rien ecouter. Je menagai

I'officier frangais de la pointe de mon sabre, en

Vaccablant d'injures ; et mon capitaine ayant voulu
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s'approcher de moi ct me retcnir le bras
,
je le

repoussai avec tant de violence, que je le fis tom-

ber a la renverse. An meme instant une foiile de

soklats, sur Tordre d'un officier accouru pendant

ce d^sordre, se jetereut sur moi, me desarmerent

et m'entrainerent dans le camp.

« Lorsque je fus enfm calme, je compris toute

la portee de la faute dont je m'etais rendu cou-

pable , et j'en reconnus toutes les consequences.

J'avais insulte , menace un officier fran^ais et

frappe mon propre capitaiue. J'allais etre arrete

par la prevote de I'armee , traduit devant un con-

seil de guerre , condamne et fusille dans les vingt-

quatre heures.

« Pendant que j'etais plonge dans ces reflexions,

qui n'avaient rien de consolaut, mon sergent-four-

rier entra dans la cbambre qui me servait pro-

visoirement de prison. « Major, me dit-il a voix

basse, vous n'avez pas une minute a perdre, si

vous tenez a conserver votre peau. II fait nuit

noire en ce moment; venez avec moi, je vais

vous conduire en lieu de surete. »

« Je le suivis machinalement : qu'avais-je a

craindre de plus grave que le sort dont j'etais

menace? Je serais fort embarrass^'? do dire par oii
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moD conducteur me fit passer; tout ce que je

sais, c'est qu'apres une heure de marclie nous

arriTames au bord de I'Escaut; la le fourrier me

fit mooter dans une barque qui nous conduisit a

bord d'uu petit navire ancre a quelqae distance.

Mon guide parla au patron en bollandais, lan^ie

que je ne comprenais pas encore; puis il me

remit une bourse, en me disant : o Yoila pour

Tous aider a Tivre pendant les premiers jours

de Yotre exil: acceptez-la comme un souvenir

d'amitie de vos anciens camarades, car tous v.. :

aime de tout le monde au regiment. Le capitaine

lui-meme m'a charge de vous dire qu'il tous par-

donnait de grand cosur Totre mouTement dem-

portement; mais la discipline ne pardonne pas.

C'est lui-meme qui a faTorise votre evasion; ainsi

vous pouTez dire que tous lui devez la vie. Main-

tenant, Toici le conseil qu"il m'a charge de vous

donner. Vous ne pouTez plus maintenant serrir

ni dans I'armee francaise, ni dans Tarmee beige;

engagez-Tous en HoUande , dans un regiment

colonial; tous y trouverez tous les aTanta2:es que

TOUS aTez perdus ici. » Je serrai tendrement dans

mes bras mon braTe fourrier; je le cbargeai de

mes remerciments pour mon capitaine et mes
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anciens caraaraJes, et je m'abandonuai a ma iiou-

velle fortune.

c( Trois jours apres, le petit navire sur Icquel

j'^tais monte me debarquait a la Have, et le siirlen-

demain je m'engageais daus votre regiment. II y a

bientot quatre ans que j'en fais partie; mon avan-

cemeut n'a done pas ete aussi rapide qu'en Bl-I-

gique, parce que je ne connaissais pas la langue

hollandaise: mais une fois que j'ai pu m'exprimer

facilement dans cette langue et I'eerire, j'ai e[6

nommc caporal et bientot apres sergent instructeur.

Voila deux ans que j'exercais ces dernieres fonc-

tions, qui commen^aient passablement a m'ennuyer;

c'etait en vain que je demandais a faire partie de

Tun des convois qu'on envoyait aux Indes: on me

repondait toujours qu"on avait besoin de moi pour

I'instruetion des recrues. Enfin, au depart du der-

nier convoi, j'ai ete trouver le major: je lui ai dit

que decidement je tenais a partir pour rejoindre

mon regiment, et que je ne voulais pas eternelle-

ment rester au depot. — J"y consens, me repon-

dit-il, mais a condition que vous deposerez vcs

galons. — Qu'a cela ne tienne, r^pondis-je;

j'espere me conduire de maniere a les rattraper

bientot la-bas. )j La-dessus nous sommes partis,
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ei nous avions fait iin assez bon voyage, quand

nous avons etc altaqu^s par ces satanes- pirates,

qui nous ont brule nos vaisseaux et egorge la

moitie de notre monde. Le reste y serait passe

sans doute , si vous n'etiez fort heureusement arri-

ves pour nous delivrer. »

Ce recit, que j'abrdge beaucoup, avait fini par

m'interesser. Au lieu de trouver en lui, comme je

I'avais craint d'abord, un ennemi politique, je ne

vis dans Roger qu'un de ces jeunes gens, comme

il y en a tant dans la classe ouvriere a Paris et

ailleurs, qui, n'ayant recu qu'une mauvaise edu-

cation ou une education incomplete, suivent plu-

tot leurs caprices ou I'entralnement du moment

qu*une passion ou une conviction politique. J'avais

remarque dans son recit un ton de francbise qui

m'avait plu. II y avait meme mis une certaine

modestie; car il ne m'avait parte ni de sa conduite

au depot depuis son engagement, ni de la bra-

voure et de Fenergie qu'il avait montrees lors de

I'attaque des batiments de transport par les pirates,

et quand ceux-ci avaient voulu les egorger dans le

fort, au moment de notre attaque. Je savais, par

les informations que j'avais prises aupres de ses

camarades et de ses compagnons de voyage, qu'il
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^tait tres-aime au depot, et que c'etait parce que

le commandant en etait tres- content qu'il avait

voulu le conserver. « Si tout le monde, me disait

un vieux sergent, avait fait son devoir comme lui

quand ces maudits pirates nous ont attaques, nous

n'aurions jamais ete pris. »

Enfin je voulus achever de connaitre ses senti-

ments par une derniere epreuve, et savoir a quoi

m'en tenir sur son compte. « Eh bien, lui dis-je,

pendant que vous vous battiez a Paris en juillet

1830, moi, j'etais officier dans la garde royale.

— Etiez-vous dans I'un des regiments qui se

trouvaient a Paris?

— Non, j'etais en Normandie.

— Ah! taut mieux; car aujourd'hui je serais

reellement fache de m'etre battu contre vous.

— Malheureusement, ajoutai-je, ce regret,

vous pouvez I'avoir; car vous vous etes battu

contre moi a Bruxelles, au mois de septembre :

je faisais alors parlie de I'etat- major du prince

d'Orange.

— Bah! comme cela se rencontre! c'est pour-

tant vrai... En ce cas, mon capitaine, vous ne me

devez rien; car si dans ce temps- la je vous ai

tire des coups de fusil, hier je vous ai empeche
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de recevoir un coup de lance de ce grand gaillard

a face de citron, et pour lors nous voila quittes.

— Ainsi vous, ancien Yolontaire de la Chartc,

vous n'avez pas de repugnance a servir sous les

ordres d'un ancien officier de la garde royale?

— Et pourquoi en aurais-je? Est-ce que je

savais seulement pour qui ou pour quoi je me bat-

tais 11 y a huit ans? Les malheurs et Vexperience

m'ont un pen muri la cervelle; tout ce que je sais

maintenant, c'est que vous et moi nous servons le

meme gouvernement, que nous sommes a cinq a

six mille lieues de notre pays, et que j'aime mieux

vous avoir pour chef qu'un god freclo^n; aussi,

raon capitaine, si vous croyez m'avoir encore

quelque obligation pour I'afFaire d'hier, je sollici-

terai de vous pour toute faveur de me conserver

dans voire compaguie, et j'espere que vous n'au-

rez pas lieu de vous en repentir.

— Je ne demande pas mieux, repondis-je;

toutefois cela ne depend pas entierement de moi;

mais je compte bien que le colonel ne me refu-

sera pas, et vous pouvez des aujourd'hui vous

regarder comme faisant partie de ma compa-

guie. » La-dessus je le congediai en lui serrant la

main.
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Roger avait raison. Le temps et Feloignemeiit

chaiigent bien I'aspeet des choses, et affaiblissent

considerablement les haines de parti. Je crois que,

si ce n'eut ^te pour conserver le decorum de

inon grade, j'aurais serre dans mes bras Tancien

Volontaire de la Charte, comme s'il eut ete un

ex-soldat de la garde royale.

Pendant tout le temps de mon sejour a Billi-

ton, je u'eus qu'a me louer de la conduite de

Roger. Enfin, au bout de deux mois, je regus du

gouverneur general le brevet de major, avec I'au-

torisation de nommer directement a tons les em-

plois de sous-ojQ&ciers et de caporaux ceux que

j'en croirais dignes, et de designer pour I'avance-

ment et les recompenses les ofiiciers que j'aurais

distingues pendant notre expedition.

Parmi les premieres promotions que je fis,

Roger ne fut pas oublie. Je lui rendis d'abord ses

galons de sergent; et quand, sur ma proposition,

mon premier lieutenant fut nomme capitaine pour

me remplacer, et que tons les autres officicrs eurent

avance d'un grade, je nommai Roger sergeut-

major en place du sous-officier de ce grade passe

sous -lieutenant.

Ces arrangements etaient a peine termines
,
que
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je re^us du gouverneur general I'ordre de me

rendre a Palembang, dans Tile de Sumatra, pour

m'assurer si les autorites indigenes de cette resi-

dence executaient fidelement les traites relatifs a

la repression de la piraterie dans le detroit de

Banka, et sur les cotes de cette partie de I'ile de

Sumatra jusqu'au detroit de la Sonde. Je devais

rester a Palembang et y attendre Tarrivee du resi-

dent qui serait nomme a ce poste, en remplacement

de celui qui s'y trouvait en ce moment et qui etait

appele a d'autres fonctions. En meme temps mon

ancienne compagnie etait appelee a Batavia, et il

ne restait a Billiton qu'une petite garnison com-

posee d'un detachement de soldats de marine com-

mandes par un lieutenant.

Je quittai, non sans regret, mes anciens com-

pagnons d'armes. Roger me fit ses adieux, dans

lesquels il exprimait chaleureusement sa recon-

naissance pour moi, et, tout en me felicitant de

mon avancement, il se montrait vivement contra-

rie de ce que cet avancement allait me separer

de lui peut-etre pour longtemps. « Que cela

ne vous chagrine pas, lui repondis-je, j'appar-

tiens toujours a votre regiment; j'aurai I'oeil sur

vous, et si vous vous comportez bien, vous pou-
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vez compter sur ma protection, qui sera plus puis-

sante que lorsque j'etais simplement capitaine.

— AUons, adieu, major, me dit-il d'un ton

penetre, j'espere que nous nous reverrons bientot.

— Je I'espere aussi, car ma mission de Suma-

tra ne doit pas durer longtemps. »

Je ne devais le revoir que plusieurs annees

apres et dans des circonstances bien penibles,

comme on I'apprendra par la suite de ce r^cit.

16





CHAPITRE XI

Arriv(?e a Palembang. — Aspect de celle ville. — Mes relations avec

le principal ministre du sultan. — Bon ellet du langage que je lui

liens. — Sociele ag'r6able avec laqucUe je me lie. — Excursions

dans difTerentes parties de Tile. — Le pays des Lampoungs. — Re-

lation d'une chasse sur les bords du lac Douna-Louwar.—• Rencontre

d'une troupe d'^lcphants sauvagcs. — J'acconipagne des clias-

seurs lampoungs dans une chasse aux elephants. — R6cit de cette

excursion.

Je m'embarquai sur le petit aviso a vapeiir

attache a notre flottille, et, apres une courte na-

vigation, nous arrivames sur la cote de Sumatra.

Nous remontames un fleuve fort large, mais peu

profond, appele le Moussi ou le Sounsang, dont

les rives sont extremement basses. C'est sur les

bords de ce fleuve qu'est batie la ville de Palem-

bang , capitate du royaume ou de la residence de
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ce nom. Cette villc, qui compte au moins trente

mille habitants, qui a des relations fort ctendues

avec toutes les iles malaises, I'lnde, la Birmanie,

Siam , rAnnam ou Cochiuchine et la Chine , ne se

compose que d'une reunion de cabanes en bam-

bous et en nattes couvertes en chaume. Je n'y ai

vu que deux edifices en pierre , le palais ou dalan

du sultan et la grande mosquee ou mesdjid. Ce

dernier edifice ressemble plus a un temple chi-

nois qu'a une mosquee arabe.

La demeure du resident hollandais est plus

propre, mieux tenue que les autres habitations

du pays; mais elle n'offre rien de bien remar-

quable, surtout pour quelqu'un habitue comme

moi aux somptueuses demeures des habitants de

Batavia.

Le resident me mit au courant de la situation

des affaires , ou plutot il chargea de cette besogne

son secretaire; car lui-meme ne s'en melaitguere,

et s'occupait plutot des speculations commerciales

que des interets dn gouvernement. C'etait la le

motif pour lequel il avait ete revoque, quoiqu'on

eut deguise sa disgrace sous la formule usitee sou-

vent en pareil cas : « appele a d'autres fonctions.

»

Du reste , il en riait le premier, et disait que de-
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puis longtemps deja il faisait d'autres fonctions

que celles dont il etait charge ofFiciellement.

Quelques jours apres mon arrivee il partit, me

laissant sur les bras une besogue fort peu at-

trayante pour moi, et dont je n'avais pas la pre-

miere idee. Cependant je I'entrepris avec courage,

et, grace au secretaire, qui etait uu veritable tra-

vailleur, je fus assez vite mis au courant. J'eus plu-

sieurs conferences, non pas avec le sultan, car

Son Altesse ne daigne pas se meter d'affaires, mais

avec son principal ministrc (adipati), qui m'etait

signale comme protegeant presque ouvertement

les pirates de la cote. Je lui parlai avec severite et

une franchise toute militaire. Ce langage, auquel

il n'elait pas accoutume, parut produire sur lui

beaucoup d'efPet, surtout quand il apprit que j'ar-

rivais de BiUiton, et que j'etais un de ceux qui

avaient le plus contribue a detruire le fameux nid

de pirates de cette ile.

A compter de ce moment tout marcha a mer-

veille. Je re^us des compUments du gouverneur

general, et mon secretaire, enchante, m'assura que

maintenant, avec ses deux commis, il se chargeait

de toute la besogne; qu'il me ferait seulement un

rapport de temps en temps, pour me tenir au
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couraiit des affaires. Comme j'etais parfaitement

siir de la capacite et de la probite de ce fonction-

naire, cet arrangement me couviut assez; seule-

ment je voulus avoir au moins un rapport verbal

chaque jour; mais des lors, debarrasse du prin-

cipal souci qui m'avait occupe a mon debut dans

mes fonctions nouvelles, je pus me permettre

quelques distractions.

Le commandant de 1' aviso qui m'avait amene

a Palembang me fit faire la connaissance d'une

societe fort aimable, et que je fas etonne de

rencontrer dans ce pays-la. Elle se composait de

deux Anglais et de trois Hollandais, Creoles de

Surinam. Tons les cinq etaient d'anciens elcves

de Funiversite d'Oxford; appartenant a de riches

families; tons avaient le gout des voyages; et ils

avaient entrepris de visiter ensemble une partie

du globe. lis arrivaient en ce moment du cap de

Bonne-Esperance, et ils se proposaient de visiter

toutes les principales iles de la Malaisie. Depuis

six mois ils etaient fixes a Sumatra, et deja ils

avaient parcouru une partie de I'ile^ soit en chas-

sant, soit en se livrant a des explorations d'his-

toire naturelle.

Je me liai bientot avec eux, et je fis partie de
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la pliipart de leurs excursions dans I'mterieur de

rile, c'est-a-dire dans la partie qui est soumise

au gouvernement hoUandais; car la plus grande

partie de cette ile est encore independante , et

habitee par des peuplades presque sauvages. La

contree que nous explorames la premiere est le

pays des Lampoungs, qui font partie de la resi-

dence, mais non pas du royaume de Palembang.

C'est-a-dire que les Lampoungs sont soumis di-

rectement a Fautorite du resident hollandais , et

sont independants du sultan,

Les Lampoungs sont de tons les habitants de

Sumatra ceux qui ressemblent le plus aux Ghi-

nois, par leurs visages en losange et leurs yeux

brides. lis sont mahometans, ou plutot ils recon-

naissent un dieu qu'ils nomment Allah comme les

mahometans, et c'est a peu pres la que se borne

leur acte de foi a la religion du prophete; ils v6-

nerent des esprits superieurs, des djiuns , des

diondis , mot emprunte aux dioutas des Hindous.

Du reste, ils sont livres aux superstitions les plus

absurdes, comme j'aurai bientot occasion de le

racouter.

Le pays des Lampoungs est un des moiiis fer-

tiles de I'ile de Java; mais il abonde en gibier.



248 QUINZE ANS A JAVA

Les forets sont peuplees d'elephauls , de rhino-

ceros, d'antilopes, de cerfs, de daims, de civettes.

Le pore - epic et plusieurs especes de singes

,

particulierement le singe a menton barbu [simia

nemestrina), qui parait particulier a cette grande

terre , s'y rencontrent frequemment. Parmi les

habitants des forets, mais surtout dans la partie

montagneuse , il ne faut pas oublier I'orang-

outang (homme des bois), ni le tigre royal, qui

est la terreur de cette partie de Tile.

Nous faisions souvent, mes nouveaux amis et

moi, des chasses fort interessantes dans le pays

des Lampoungs. Nous etions admirablement se-

condes dans ces expeditions par des horames de

cette nation
,
qui sont d'intrepides chasseurs, et

nous les preferions de beaucoup aux koolies ou

domestiques indiens qui nous servaient habituel-

lement.

Dans une de ces chasses, sur les bords du

beau lac Douna-Louwar, nous rencontrames une

troupe d'elephants sauvages
,
que nous n'hesitames

pas a attaquer. Du reste, comme je retrouve dans

mes papiers la relation que je fis alors de cet epi-

sode a mon ami le docteur Weelkaer, deBatavia,

je vais la mettre sous les yeux de mes lecteurs,
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sans en rieii retrancber, supposant quelle leiir

ofFrira quelque intcret. Apres lui avoir donne de

longs details sur les preparatifs de notre chasse,

et sur les difficultes que nous avions rencontrees

jusqu'au moment de Fexecution
,

je continuais

ainsi

:

« Nous etions reellement heureux nous autres

,

lorsque nous nous trouvames enfm reuuis , et nous

nous dirigeames a force de rames a travers le Douna-

Louwar, dans I'espoir d'une bonne ebasse au cerf.

Le temps etait admirable. Quel spectacle riant et

resplendissant que ce lac qui s'etendait a nosyeux,

que ces arbres majestueux mirant leur epais fcuil-

lage dans I'onde pure du Douna-Louwar, dont les

bords sont si delicieusement favorises par la nature!

Notre impatience fut grande de rassembler nos

prabous et nos gens , afm de nous rendre le plus

vite possible sur le beu ou, d'apres les avis^re-

cemment obtenus, se trouvaient le corf et le daim.

Nous voila enfm relegues dans I'espece d'enclos

ou les traces des animaux se montraient impri-

m^es dans la terre bumide, Mais quel fut notre

etonnement lorsque nous observames aussi quelques

pas d'elepbants ! Aucun de nous cependant ne crut

que nous courussions un grand danger. Cbacun se
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mit a son poste, dcrriere rcmbuche derotins dres-

see contre les cerfs. Le coin [tmijong) que nous

occupioiis n'avait que deux a trois cents metres

de largeur ; aussi tous les chasseurs pouvaient-

ils se masquer convenablement derriere le taillis.

On inspccta le fusil et la carabine ; le couteau de

chassc, Ic klewang (sabre malais) et les lances

brillerent; tout fut dans I'anxiete la plus vive; tour

a tour I'espoir et la crainte nous faisaient bondir

le coeur.

« Deja nos piqueurs indiens [krio's) etaient

^nvoyes pour donner I'alerte a nos aides et a nos

meutes. A peine se furent-ils avances, que des

cris epouvantables , ou plutot un liurlement qui

nous gla9a d'efFroi, sortit du fond du bois. Plus de

doute qu'une troupe d'elepbants ne se trouvat

dans I'enceinte. Ce fut un moment de terreur pa-

nique; c'est que, en effet, qui n'a jamais entendu

les oris de plusieurs elephants a la fois ne saurait

se defendre, dans le premier moment, d'un mou-

vement d'anxiete et de frayeur. Soudain nous en-

tendons les chasseurs se remuer, la plupart des

indigenes se mettent a fuir a toutes jambes , et

toute la bande est en pleine confusion. De crainte

que les bruyantes conversations des Indiens n'ar-
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Nousallendimes que Ics eloijlianl.s lus.'-eiit pies tie nous,

et alors nous ouvnmes un feu de mousqueteiie bicn nourri.
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retasseiit le cerf, on avait eloigiie quelque peu

les prahous des bords du lac; plusieiirs fuyards,

croyant deja se sentir dans les cotes les dents des

elephants, s'etaient approches des borJs et vou-

laient se jetcr a la nage pour se precipiter dans

les prahous. Malheureusement le lac est plein de

caimans ; aussi quelques koolies de crier a tue-

tete : « Bouaja! bouaja! caiman! caiman! >:> lis ne

savaient ou se sauver ; de tons cotes ils se voyaient

entoures de monstres afFreux. Plusieurs indigenes

avaient grimpe aiix arbres; d'autres qui s'enfuyaient

du lac revenaient de notre c6t6, et nous suppliaient

a grands cris de chercher comme eux notre salut

dans la fuite ; mais nous avions repris courage , et

nous restions avec le plus grand sang-froid a

notre poste, resolus a braver tons les dangers;

seulement deux ou trois chefs indigenes, qui s'e-

taient familiarises avec la chasse aux elephants

,

se joignirent a nous.

c( Au meme instant , une trentaine d'elephants

s'avancerent majestueusement en colonnes serrees.

Nous attendimes qu'ils fussent pres de nous, et,

lorsqu'ils ue se trouverent plus qu'a une distance

de quatre a cinq pas, un feu de mousqueterie

bien nourri fut ouvert; les monstres, saisis d'ef-
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froi, rcgagnereiit eii toute hate la foret. Mais, de

I'autre cote, les oris des Indiens et Ics aboiements

des chiens les forcerent encore de venir chercher

un passage. Leur nombre s'etait accru jusqua

soixaiite, une grande partie de ces aiiimaux u'e-

tant pas sortis du bois lors de la premiere at-

taque. Pendant ce temps nous avions recharge

nos carabines et nos fusils, et, plus rassures, nous

regumes I'ennemi d'une mauiere bien plus vive

que la premiere fois. Toute la troupe passa au

galop et fut saluee par nous d'une grele de balles.

C'etait un spectacle imposaut que de voir dans

leur liberte naturelle ces animaux, que je n'avals

jamais vus qu'apprivoises , et dont quelques-uns

avaient trois a quatre metres de hauteur. Plusieurs

etaient frappes , d'autres ne marchaient qu'en

chancelant et soutenus par leurs compagnons. Un

jeune elephant qui avait regu de graves blessures

devait rester en arriere, mais la mere veillait pres

de lui. Nous allames a la rencontre de nos fuyards,

qui, entcndant le feu continuer, reprirent enfin

courage ; ils n'etaient pas maintenant les moins

braves a poursuivre I'ennemi et a se reunir a nous

pour faire grand fracas de coups de fusil. Le jeune

^l^phant dont je viens de parler tomba bientot
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SOUS ce feu incessant; la mere resta neanmoins;

elle poussa des hurlements afFreux et voulut en-

core defendre le corps de son enfant; mais nombre

de balles Lien ajustees la firent tomber egalement

victime de notre fureur guerriere et de son amour

maternel. De tous Ics cotes les cris d'allegresse

retentireut alors dans le bois. On avait remporte

une victoire signalee sur I'habitant terrible des

forets; ceux qui n'avaient point ose attendre la

premiere attaque se presserent surtout autour des

deux cadavres, des deux tropbees. Nous avions

laisse echapper le daim et le cerf pour combattre

ensemble les elephants; la joie_, I'enivrement du

bonbeur se peignait sur tous les visages; les de-

mandes et les reponses se croisaient, sans avoir

souvent entre elles le moindre rapport; c'etait a

qui avait le mieux ajuste, a qui ferait observer

les blessures mortelles que chacun pretendait avoir

portees. On ordonna d'emporter les machoires de

ces deux elephants comme souvenirs memorables

de cette joyeuse journee. »

Ainsi nous avions vaincu sans beaucoup de

peine, mais non sans une certaine anxiete, les plus

redoutables habitants de ces contr^es sauvages.

Tout cela n'est rien cependant, comparativement
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aux fatigues et aux dangers de ceiix qui font la

chasse aux elephants dans le but de s'emparer de

leurs dents pour les vendre aux marchands d'i-

voire. J'ai voulu accompagner quelques chasseurs

lampoungs dans une expedition de ce genre, et

je pense que mes lecteurs ne seront pas faches

d'en connaitre quelques particularites.

Nous avions une course des plus rudes a faire;

je me trouvais dans un petit prahou , attendu qu'il

etait devenu impossible, a cause du pen de pro-

fondeur de Feau, de me servir du grand prahou

avec lequel j'etais parti de Palembang. J'atteignis

enfin un lieu appele Poulou-Grouugang, ou se

trouvait une espece d'habitatiou construite tant

bien que mal de grandes feuilles et d'ecorces

d'arbres. C'est le refuge accidentel des coupeurs

de bois et de rotin de Palembang; cette hutte

etait alors habitee par quelques individus occupes

a scier des planches et a faire des sacs de rotin

appeles sacs-kapas. J'y etablis mon quartier. Mes

Lampoungs avaient deja remonte quelque peu la

riviere, et penetre dans I'interieur du pays. A

vingt-quatre Idlometres de la, a Ladang-Krekil,

village assez peuple, ils avaient appris que, depuis

quelque temps, un elephant seul, a defenses
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enormes, comme on se plaisait a le raconter, fai-

sait la nuit ses visites et ravageait sans beaucoup

de fa^on les rizieres; cette nouvelle me donna

I'espoir de voir se realiser notre projet. Mais il

fallait attendre des avis ulterieurs, gene que j'e-

tais dans mon embarcation, qui, quoique petite,

etait encore trop grande pour remonter une ri-

viere pleine de bas-fonds.

En general la contree est tres-basse; aussi dans

la mousson d'ouest est-elle submergee. Partout

on voit la canne, et Ton ne remarque que bien

rarement quelques accidents de terrain convert de

bois et d^alang-alang. Le Bahatan (c'est le nom

de la petite riviere sur laquelle je naviguais) ser-

pente a travers ces marais, qui, dans la mousson

d'est, se transforraent en autant de champs d'a-

lang-alang; la riviere tombe a six heures en dega

de Poulou - Groungang dans le Mesoudji, qui se

jette dans la mer, au nord de I'ile de Boom ou

Poulou-Mesoun.

Cette contree me parut extremement fertile;

niais elle est non moins feconde en histoires ou

en contes sinistres qui epouvantent les indigenes;

toutefois il n'y a pas lieu de s'en etonner, puisque,

pendant le pen de jours que je me suis arrete a
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Poulou-GrouDgang, quatre hommes furent devores

par les tigrcs a Krekil et un individu arrache de

son prahou par un caiman siir le Meson dji. Ma

troupe revenait aussi, tout effrayee et desorgani-

see, apres avoir clierche vainement pendant trois

jours les traces du grand elephant de Ladang-

Krekil, les tigres ayant rendu la chasse impossible

pendant la nuit.

Dans la soiree du 7 avril, je m'embarquai dans

un petit prahou que je fis avancer tout douce-

ment a la rarae, afm de surprendre, a la favour

de la lune, quoique un pen ohscnrcie, quelque

gibier pour notre propre consommation ; car nous

en etions reduits au riz sec pour toute nourri-

ture et a I'eau pour toute boisson. Vers dix lieures

du soir nous entendimes quelques cris d'elephants,

et nous nous empressames de suivre la direction

d'ou partaient ces hurlements. Mais vers minuit il

fut impossible de poursuivre notre route sur I'eau

a cause des bas-fonds; et, comme les elephants

paraissaient etre encore a une grande distance,

nous resolumes de prendre du repos sur nos pra-

hou s.

Le jour suivant tout resta tranquille; mais comme

je savais que ces animaux sortent des bois dans



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 257

rapres-midi pour descendre dans les marais, et

qu'ils se trahissent alors par le bruit de leur

marche, j'envoyai quelques indigenes en recon-

naissance dans la direction de Test, dans laquelle

je croyais avoir entendu leurs cris rauques et

gutturaux. En meme temps je me rendais a la

rame vers cette direction, en suivant une autre

voie. Au milieu d'une forte pluie qui nous mouilla

jusqu'aux os et humecta nos fusils, a quatre heures

de I'apres-midi, les elephants commencerent enfin

a se faire entendre; mais ce ne fut cependaut que

deux heures plus tard que nous apergumes dans

une piece d'eau parsemee de hautes Cannes [poe-

ron) la troupe, partie devorant le feuillage, partie

se jouant dans I'eau. Nous grimpames sur les

quelques arbres qui se trouvaient pres de la, et de

ce siege eleve nous apergumes une cinquautaine

d'^ldphants, tant jeunes que vieux, tout pros do

nous; ils arrachaient, au moyen de leurs trompes,

la canne, dont ils formaient des bottes si epaisses,

qu'on n'eut pu les etreindre des deux bras; ils les

tournaient en battant I'air, et en faisaient jaiUir,

comme d'une fontaine, I'eau qui retombait sur

leurs corps enormes; puis ils portaient la canne a

la bouche, et d'un coup ils tranchaient la partie

17
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blanche iuferieure. Apparemmcnt ils tournaient et

battaient ainsi ces roscaux pour en faire sortir

la bourbe et le sable, ou pour s'eu huraecter le

corps et se proteger contre les innombrables mous-

tiques.

Lorsqu'ils se trouvent ainsi reunis en troupes

nombreuses (ce tpie les Malais appellent gadja-

kawa) , ils ne sont pas aussi mediants que quand

ils sont isoles ou par petits groupes [gadja-tongal)

;

c'est dans ce dernier cas surtout qu'ou doit etre

sur ses gardes.

II parait que les troupes d'elephants ne sont

formees presque que de femelles; car Ton n'y re-

marque pas d'elephants armes de longues de-

fenses, sinon quelques petits que les meres pren-

neut au miheu d'elles a Fapproche des dangers,

pour les defendre a outrance.

Les troupes sont appelees gadja-kaman quand

elles ne se composent que de femelles, et sebanger

s'il s'y trouve reunis de grands et de petits ele-

phants; la notre etait done de la derniere espece.

On ne peut que former des conjectures sur ce

fait que les males se tiennent eloignes; les Indiens

disont qu'ils se separent des troupes aussitot qu'ils

se sentent assez forts et assez hardis pour vivre
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seuls et pour braver sans appui tous les dangers.

Mais il faiit, en gentol, se defier des renseigne-

ments que peuvent donner les Indiens sur tout ce

qui se rapporte a I'histoire naturelle, dont lis ne

possedent que des donnees confuses, empreintes

de leurs erreurs populaires. Et, d'un autre cote,

ce qu'ils rapportent des elephants porte le cachet

du ridicule ; ils attribuent a ces auimaux non-seule-

nient la raison humaine, mais aussi des qualites

surnaturelles.

Ils disent, par exemple, que la foudre est

produite par le claquement des oreilles des ele-

phants, et ils la designent sous le nom de kilap-

gadja. Aussi un chasseur d'elephants observe- t-il

avec soin ce bruit, et un de mes Lampoungs m'as-

sura naivement qu'il avail toujours suivi la Hgne

dans laquelle la foudre decrivait ses sillons, et que

de cette facon il ne s'etait jamais encore trompe

sur le lieu ou se tenaient les elephants; mais

ajoutons, pour rintelligence de ce fait, que ce n'e-

tait quelquefois qu'apres avoir couru sept ou huit

jours dans cette direction; or, dans un pays ou

ces auimaux sont si nombreux, on doit finir a la

longue par en rencontrer quelques-uns. Toujours

faut-il rendre a ces chasseurs la justice de re-
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coDuailre qii'ils sont eiitreprenauts , infatigables et

iiitrepides : ils s'approchent de I'elephant qu'ils se

sont designe, d'uu arbre a I'autre, et ne tirent

qu'a quelqucs pas de distance; ils viseut a atteiadre

Tauimal soit derriere les oreilles, soit au coeur;

parfois ils grimpent sur uu arbre, et tachent d'at-

teiudre le petit creux aii-dessus de la tote de

I'elephaut, ou la boite osseuse qui reeouvre la

cervelle est moins epaisse. Le bruit des coups de

fusil ne parait pas effrayer les elephants, et, de

plus, les chasseurs pretendent qu'ils sont myopes;

c'est par suite de celte circonstance , disent-ils,

que Ton pent frapper parfois quelques-uns de la

troupe sans que les autres en soient alarmes. Si

la victime ne tombe pas roide morte, il arrive

bien rarement que Fanimal bless6 pousse des oris

et fixe I'altention de ses camarades; ce n'est que

quand ils decouvrent le chasseur, qu'a un signal

qu'ils se donnent entre eux, ou ils I'attaquent, ou

bien la troupe se met a fuir, apres avoir cherche

a sauver les blesses, fut-ce au peril de leur

propre vie.

Si un elephant est frappe mortellement ct qu'il

tombe, les chasseurs, n'ayant plus de motif pour

se masquer, se jcttent sur lui et lui coupent im-
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m^diatemeiit la trompe au moyen de leiirs cou-

tcaiix a grandes lamos. Poiirtant il arrive souvent

que les elephants ne sont qu'etourdis, et malheur

au chasseur imprudent qui se hasarde trop pres;

car ces colosses mouvants se redressent avec une

rapidite inconcevable.

On raconte, et meme je I'ai lu imprime, que la

pesanteur de I'elephant le gene toujours, et qu'il

a la plus grande peine du monde, une fois assis

ou couche, a se relcver. Cette assertion n'est pas

exacte; j'ai vu maintes fois se redresser des ele-

phants aussi facilement que d'autres animaux. Si

I'elephant est blesse et qu'il se mclte a fair, le

chasseur indien le poursuit sans relache, jusqu'a

ce que son premier coup de feu ou de nouvellcs

balles Ten rendent maitre: il se munit pour cette

chasse de longue haleine d'une provision de riz

pour quelques jours, il passe la nuit sous le feuil-

lage ou sur un arbre, et pendant le jour il suit

les traces du blesse, sur lesquelles il ne peut guere

se tromper; car, si I'elephant va de son pas trai-

nant et pesant au milieu de I'alang-alang, ilouvre

ainsi une espece d'allee de soixante-six centi-

metres environ de largeur, oii pas le plus petit

brin d'herbe ne reste debout; si le colosse prend
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son chemin an travcrs dii bois, Ic chasseur a la

raeme facilite pour suivre ses traces; car tout se

brise et se rompt sous son poids enorme et par la

force de son corps : des arbres de la grosseur du

bras, il les casse comme une canne; aussi los

broussailles ne I'arretent pas.

On se sert ordinairement pour la chasse aux

elephants de balles d'etain ou de cuivre jaune, le

plomb s'aplatissant sur la peau si dure de I'ani-

mal et ne la pergant pas asscz profondement. Le

chasseur indien n'aime pas les carabines; il dit

que la balle sortie d'une telle arme a bien une

grande force, mais quelle va trop en ligne di-

recte; les indigenes preferent de beaucoup un

grand fusil ordinaire. Mon bonhomme lampoung,

celui qui pr^tendait trouver les elephants sur I'in-

dication de la foudre, m'assurait que la balle de

son vieux fusil de la compagnie anglaise allait

en zigzag, de sorte que, au moyen d'une seule

balle, il faisait souvent trois ou quatre blessures.

Je ne voulais pas paraitre incredule en presence

d'une conviction si profonde et des assurances les

plus solennelles de la verite de ce qu'il avancait.

Et il ajouta encore : « Que de fois il m'est arrive

de me heurter contre une troupe d'el^phants
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parmi lesquels je n'en avals observe auciin arme

de dents; tout a coup j'en vois un qui a I'ivoire

sortant de la bouche d'uiie demi - brasse ; et sou-

dain, au moment ou je veux faire feu, ses dents

ont disparu ! »

En ecoutant ces contes, les indigenes font un

mouvement significatif de la tete; ils disent ordi-

nairement : « Gadja banjack silouman , les ele-

phants aiment a se jouer de nous, en vrais loups-

garous. » lis pretendent encore que , dans les

terrains de cette lie , il y a un certain lieu ou ces

quadrupedes monstrueux , devenus ages et mala-

difs, se rendent pour mourir; la, les ossements et

I'ivoire se trouvent amonceles haut comme des

maisons; I'homme ne pent s'approcher de ce lieu,

car il est bientot ensorcele, et deux ou trois ele-

phants d'une grandeur demesuree defendent I'en-

tree de cet ossuaire ; en outre , ces Cerberes d'une

nouvelle espece sont invulnerables , et des milliers

de balles ont ete deja tirees sur eux sans qu'ils

aient ete blesses.

Mais en voila assez sur les contes et les su-

perstitions des Lampoungs au sujet des elephants;

il est temps de revenir a notre chasse. Apres avoir

contemple pendant un certain temps , du haut des
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arbres oii nous etions grimpes , la troupe qui

jouait dans le marais, et avoir compte un a un

les individus qui la composaient, nous descen-

dimes de nos arbres, et nous nous asserablames

pour deliberer si nous attaquerions ou non les

Elephants; mais, comme la nuit commenQait a

tomber et que nous ne voyions point de males

parmi la troupe, nous jugeames tres - imprudent

d'aborder ces ennemis dans un lieu ou il n'y avait

que pen d'eau et de broussailles , et ou nos mou-

vements dans les prahous seraient contraries, tan-

dis qu'eux pourraient se mouvoir en toute liberte

et ne cesseraient pas de nous assaillir une fois

qu'ils seraient blesses, si nous ne pouvions nous

Eloigner aussitot. Nous resolumes done d'attendrc

jusqu'au jour suivant, d'autant plus que proba-

blemeut les elephants s'endormiraient dans notre

voisiuage , et qu'alors nous pourrions facilement les

surprendre.

Depuis qiielqiie temps il nous semblait entendre

le roucoulement de la tourterelle , mais eloign^ et

avec des sons qui nous paraissaient contrefaits. C'e-

tait par ce signal que devaient se faire reconnaitre

le reste de nos chasseurs lampoungs, que nous

avions quittes la veille. Nous repondimes a ce signal
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de la memje manicre, et soudain nous vimes s'e-

lancer des broussailles nos chasseurs , les cheveux

flottants, tout trempes, le fusil sur I'epaule. Cos

braves gens, a cause de I'obscurite, n'avaient pu

distinguer nos prahous des elephants ; ils accou-

raient partie nageant, partie sortant des marais

et du bois. Nous les primes dans nos prahous et

les transportames a leurs embarcalions ensevelies

a moitie sous I'eau. Nous leur donnames rendez-

vous pour le lendemain.

Ges chasseurs infatigables avaient du , dans

quelques parties du bois , sauter comme des

singes ou des ecureuils d'un arbre a I'autre; il

serait difficile de se faire une idee de leur ar-

deur, de leur courage et de leur adresse, et je

dois reconnailre que , dans ce genre de chasse
,

tons les Europeens restent beaucoup au-dessous

d'eux.

Tout etait done prepare pour le lendemain

;

mais que vous dirai-je, souvent les plans les

mieux combines echouent. Le matin du 9 avril, a

la pointe du jour, nous nous trouvames to us au

lieu ddsign^ pour notre reunion, apres avoir passe

une nuit des plus desagreables par suite d'une

forte pluie et de grands coups de vent. Les eld-
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phants ^taient deja rctouraes dans la foret; nons

suivimes leurs traces dans le kownpeh, jusqu'a ce

que nous ne pumes plus avancer par suite des

difficultes du terrain. Nous avions quitte nos pra-

hous, et traverse avec la plus grande peine du

monde un marais, lorsque nous nous trouvames

tout a- coup au bord d'un lac qui nous barrait

entierement le passage : impossible de le franchir

sans nos bateaux restes en arriere. Quant a les

trainer au travers du marais , nul n'y songea , et

nous nous estimames assez heureux d'y revenir

pour nous embarquer et nous reposer de nos

fatigues. Je songeai alors au retour. C'est avec

peine que je laissais echapper I'occasion de mener

a fin notre entreprise; mais mon absence ne pou-

vait se prolonger plus longtemps, et je retournai

a Palembang , satisfait du moins des renseigne-

ments que j'avais recueillis, et laissant a nos in-

tr^pides Lampoungs les soucis de la poursuite

ult^rieure de I'animal a grande trompe.
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L'ile de Sumatra s'etend du nord-ouest au

sud-est I'espace de quinze cents kilometres; sa

largeur varie de quatre-vingts a trois cent qua-

rante kilometres. G'est, comme on le voit, une

des plus grandes iles du monde, Une chaine de

raontagnes la traverse dans toute sa longueur

:
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elle se rapproche surtoiit do la cote occidentale

,

mais SGS cotes sent basses et raarecageuses.

L'equateur coupe obliquemcnt Sumatra en

deux parties a peu prcs egales; neanmoins cette

ile jouit d'une temperature assez moderee , le

thermometre ne s'elevant guere au-dessus de

viDgt-quatre degres Reaumur , tandis que dans

le Bengale je I'ai vu atteindre trente-quatre de-

gres au commencement de novembre. Dans Tin-

terieur , les habitants sont obliges d'allumer du

feu pour se chaufter, a cause des brouillards

[kabout) qui enveloppent les coUincs, et ne sont

entierement dissipes qne trois heurcs apres le lever

du soleil. Le tonnerre et les eclairs sont frequents,

surtout pendant la mousson du nord-ouest, temps

de la saison pluvieuse qui commence en decembre

et finit en mars; la mousson scche commence en

mai et finit en septembre. Les gelees, la neige et

la grele sont inconnues a Sumatra, meme sur les

plus hautes montagnes , et il y en a quelques-

unes qui s'elevent a plus de trois mille cinq cents

metres au - dessus du niveau de la mer.

Dans un voyage que je fis a Benkoulen, sur

la cote ouest de Tile, j'eus occasion de visiter une

de ces montagnes, et la relation de cette excur-
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sion fera connaitre cc pays si singulier ct si pit-

toresque mieux que lie le ferait uue description

methodique.

La montagne en question se Domme ie Gou^

noimg-Bonko, e'est-a-dire le Pain -de -Sucre. Elle

est loin d'etre une dcs plus hautes de I'ile, car

elle n'a guere que mille metres au-dessus du ni-

veau de la mer; mais elle s'eleve detachee de la

chaine dont elle fait partie, et, par sa conforma-

tion parliculiere qui lui a valu son nom, elle est

un excellent point de reconnaissance sur cetle

partie de la cote. Le Bonko est situe a vingt-

quatre kilometres environ dans le nord-est de

Benkoulen-, sa position et sa distance de cette

ville n'avaient jamais ete bien detcrminees; deux

fois deja des Europeens avaient vainement clier-

che a le gravir, et I'opinion populaire pretcn-

dait qu'il etait inaccessible. Les montagnes remar-

quables, comme celle-ci, passent generalement

,

dans I'opinion des naturels de Sumatra, pour etre

la demeure des esprits, et leurs sommets sont

consideres comme kramats, c'est-a-dire sacrt^s.

Le sornmet du Pain-de -Sucre est un kramat de

cette espece, et, par superstition, aucun des natu-

rels ne s'aveiiturerait a le visiter.
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Pendaut nion sejour a Benkoulen, quelques

iogenieurs et deux officiers de marine avaient

form^ le projet de liasarder une nouvelle tenta-

tive, esperant rectifier ei etendre les observations

deja faites sur la cote, et parvenir a une connais-

sance plus complete de cette partie du pays. Trois

de mes nouveaux amis, dont j'ai parte dans le

chapitre precedent, uu Anglais et deux Hollan-

dais, qui m'avaient accompagne a Benkoulen,

ayant eutendu parler de ce projet, voulurent s'y

associer, et me proposerent d'etre de la partie.

J'acceptai avec empressement. Le fils du resident

dc Benkoulen et deux negociants de cette ville

voulurent se joindre a nous; de sorte que notre

caravane se trouva composee de douze personnes,

sans compter les domestiques indigenes et koolies

charges de soigner nos chevaux, de dresser nos

tentes et de preparer nos repas.

Le 8 juin 1839, nous nous mimes en route.

Apres avoir traverse la riviere de Benkoulen,

nous parcourumes le pays a cheval, jusqu'a Lon-

bon-Ponar, ou nous passames la nuit. Le lende-

main il fallut laisser nos chevaux dans ce village,

vu I'impossibilite de les conduire plus loin, et

nous acheminer a pied dans la direction de Pand-
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jong, dans le pays des Reyangs, peuple doiit jc

parlerai tout a I'heure. Le troisieme jour, nous

passames la nuit a Redjak-Bessi, dernier village

qu'on trouve sur le chemin de la montagne. Ce

village est situe sur les bords de I'Ayer-Kiti,

ruisseau qui tombe dans le Simpang-Ayer, au-

dessous de Pandjong. Dans cet endroit, nous com-

meuQames a prendre des dispositions pour escalader

la montagne , et nous nous precautionnames d'une

petite tente, dans le cas oii un jour ne suffirait

pas pour la gravir.

Partis de Redjak, nous fimes environ cinqmilles

sur un terrain inegal, pen elev6 d'abord, mais

bientot devenu plus roide et presentant enfin les

plus grands obstacles. Arretes promptement au pied

d'un rocher suspendu au - dessus de nos tetes

,

nous dressames notre tente en cet endroit meme,

car il eut ete impossible de la porter quelques pas

plus loin. Le chemin, depuis Redjak, est traverse

d'epaisses fore Is qui cacheut entierement la vue

de la montagne; et, depuis ce village, on cesse

de I'apercevoir, quoique, de plus loin, elle semble

suspendue au -dessus. G'est alors que nous pumes

nous faire une idee des difficultes qu'allait pre-

senter la roideur de la montee. Nos deux n^go-
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ciants tie Bcukoulen, cffrayes de ces difficultes,

lie voulurent pas depasser Redjak-Bessi.

En quittaiit ce village, nous avions traverse,

sur uii pont de bambous, construit pour le mo-

ment, une petite riviere ou torrent qui se preci-

pite d'une hauteur considerable dans un abime

affreux resserre entre deux rocbers, et ne lais-

sant aux eaux qu'un canal fort etroit. Ce pont,

suspendu a plus de trois cents metres au-dessus

du torrent, et d'ou la vue se perd dans Timmen-

site d'un spectacle magnifique, forme, avec la

cascade et le bois qui I'environne, un tableau des

plus pittoresques qu'il soit possible d'imaginer. De

Id nous marchamcs, pour ainsi dire, continuelle-

ment sur le bord de precipices aussi dangereux

qu'eflrayants ; mais le dernier que nous rencon-

trames etait surtout fait pour decourager les plus

intrepides. 11 s'agissait de le franchir, en faisant plu-

sieurs pas sur le bord tres- etroit d'un roclier a.

pic et d'une elevation tellement considerable, que

I'oeil plongeait au fond de cet abime sans pouvoir

rien distinguer. Un tronc d'arbre desseche etait

le seul point d'appui d'ou, avec un elan vigou-

reux, on pouvait reussir a quitter cet endroit

dangereux. Le moindre faux pas, le moiudre ver-
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tige, et Ton etait perdu sans ressource. Nos deux

marius, qui marchaient en tete, franciiircnt har-

diment cet obstacle. Deux des ingenieurs les imi-

terent; puis I'Anglais qui me precedait immedia-

tement. C'etait mon tour; j'avoue que j'eus un

moment d'hesitation , surtout en entendant quel-

ques-uns de ceux qui me suivaient dire que c'e-

tait une folic , et que
,
pour aucun prix , ils ne ten-

teraieut ce saut perilleux. D'un autre cote , ceux

qui avaient franchi I'obstacle nous encourageaieut

a les imiter, en disant que c'etait le dernier pas

diliicile, et qu'il serait honteux d'etre arrive jusque-

la sans aller jusqu'au bout. L'amour-proprc s'en

mela, et je ne voulus pas rester en arriere; en

un clin d'oeil je me trouvai aupres des cinq pre-

miers, qui m'accueillirent par des bravos. Presque

aussitot un des jeunes Hollandais nous rejoignit;

mais ce fut le dernier qui voulut se liasarder. Le

fils du resident de Benkoulen, qui se trouvait

apres lui, refusa d'aller plus loin, et les deux

autres (le camarade du Hollandais et un troisieme

ingenieur) I'imiterent. lis nous crierent qu'ils re-

tournaient a la tente pour nous preparer a de-

jeuner.

Apres ce terrible passage, le cbemin n'ofTrait

18
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L'ffectivemeut plus de difficulte serieuse. L'epais-

sciir do la mousse ct I'apparence raboiigrie dcs

arbres iiidiquaient les approches du sommet. En

efiet, apres vingt minutes de marche, nous nous

trouvames au point culminant de la montagne.

C'est une place sterile dont la largeur ne depasse

pas cinq metres, entouree partout de precipices,

caches en partie par des jongles on broussailles.

Je n'oublierai jamais le splendide panorama qui

se deroula devant nos yeux quand nous eumes

atteint ce sommet; cette vue admirable nous de-

dommagea amplement des fatigues de la route.

La ligne des cotes, depuis Laye au nord jusqu'a

une distance considerable par dela BoufTalou au

sud, se dessinait sous nos yoox; a I'aide d'une

lunette , nous distinguions les navires dans le

bassin de Rat -Island, ainsi que les remparts

blancbis du fort Marlboroug (1). Au sud, I'ffiil

plongeait sur les hauteurs de Boukit-Kandies,

on la Croupe du Lion, et Boukit-Kabout (Hau-

teur du Brouillard), qui forment une ligne droite

avec le Pain -de - Sucre. Au centre de I'ile

,

(-1) Ce fori a 6le construil par Ics Anglais dansle temps ou ils occu-

paienl Benkoulen el les aulres possessions liollandaises, qui ne furent

reuduos qu'en 1814.
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la VUG etait interceptee par line masse de nuages

qui dirigeaieDt Iciir course vers la montagne, ce

qui forga nos ingenieurs et nos marins a faire , avec

le plus de celerile possible , les observations et les

relevements projetes. Dans I'impossibilite d'appor-

ter jusqu'a cet endroit des instruments d'un gros

volume , on dut executer les operations avec uii

compas de petite dimension.

La vegetation, sur ce sommet, a tons les carac-

teres des plantes alpines. Une mousse epaisse ta-

pisse les rocliers et les troncs d'arbres, et Ton

rencontre plusieurs arbustes des especes particu-

lieres aux regions elevees , tels que le vaccinium,

le rhododendron , etc. Nous y trouvames aiissi une

plante que les naturels regardent comme pouvant

remplacer le the, et remarquable par ses feuilles

epaisses et brillantes ; elle formcra un nouveau

genre dans la famille des myrtacees.

Les operations terminees, nous songeames a

redescendi'e , le nuage continuant a s'approcher

de plus en plus et menagant de couvrir la mon-

tagne et les environs d'un deluge de pluie. Les

memcs difTicultes que nous avions eprouvees a

la montee se renouvelerent a la descentc. Ce-

pendant elle fut facilitee en quelques endroits, au
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moyeu de bambous attaches solidemeut au pied

des arbres qu'ou rencontrait 9a etla, au bord des

escarpeineiits , le long desquels on se laissait glis-

ser; mais il y avait beaucoiip de precautious

a prendre pour se retrouver sur les pieds au

moment ou les mains quittaient cette espece de

rampe.

Nous etions a la moitie environ de la descente,

quand les nuages qui enveloppaient alors la cime

du mont tomberent en pluie et rendirent la marche

encore plus difiicile. Heureusement les parties les

plus escarpees etaient franchies , et les arbres

,

devenus plus nombreux, nous offrirent quelque

abri contre I'orage. Mais bientot I'eau afflua telle-

nient
, que la derniere partie de la descente se fit

au milieu d'un veritable torrent. Nous atteignimes

la teute une heure aA'ant le coucher du soleil. Aux

environs , tout etait inonde, Nos compagnons nous

attcndaient , et s'empresserent de nous donner

quelques cordiaux dont nous avions grand besoin.

(^elte attention ne nous permit pas de les plai-

santer, comme nous nous Fetions propose , sur leur

manque de courage; mais ce n'etait que partie

remise. Un soin plus pressant nous preoccupait. La

pluie continuant a tomber par torrents , nous ne
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pouvions pas soD^er a passer la nuit dans nne

tente ou nous risquions d'etre inondes, et pout-

etre emportes par le torrent. Nous resoliimes done

de pousser jusqu'a Redjak-Bessi, oii nous arri-

vames, en for^ant la marche, au moment on la

nuit comraen^ait a tomber.

Apres un jour de repos pass^ dans ce village,

nous atteignimes Pandjong dans la journee du 16.

Le lendemain
,
pour regagner Benkoulen , nous

nous dirigeames par le pays de Boukit-Kandies,

sur la riviere de Benkoulen. Depuis notre depart

de Pandjong, nous fumes obliges de traverser au

moins une douzaine de fois cette riviere, avant

d'atteindre un endroit on nous attendaient des

embarcations qui devaient nous ramener a la ville.

Ces embarcations , appelees sampans , sont de

grands bateaux chinois, plus commodes que les

prahous malais pour naviguer sur cette riviere

pen profonde, et dont le courant est encombre

de rochers et d' obstacles de toute espece. Nos

bagages furent places sur des radeaux de bam-

bous. Les embarcations durent franchir d'abord

une suite continuelle de petites cascades rapides,

en risquant de se heurter contre les troncs d'ar-

bres et autres obstacles qui herissent cette partie



278 QUINZE ANS A JAVA

dc la riviere. Deux fois cntraines, les bateaux se

remplirent d'eau: ce ne fut pas sans peine qu'on

evita d'etre submerge. Enfin, apres sa jonction

avec le Rindovarti , la riviere de Benkoulen devient

plus profondo, et son cours plus regulier, et nous

pumes arriver sans autre accident au terme de

notre excursion.

Grace a ce court mais penible voyage
,
que

personne, que je saclie, n'a tente depuis, la hau-

teur et la composition du fameux Gounoung-Bonko

out ete constatees. Cette montagne, comme je I'ai

dit, est haute d'environ mille metres; elle se com-

pose de masses de basalte et de trapp , substance

qui domine dans cette partie de Sumatra. Tout le

pays traverse dans cette excursion est extreme-

ment montueux et resserre : les habitants y sont

fort rares. Une foret sombre et sauvage le couvre

presque en entier, et elle fournit de fort beaux

hois en grande quantite. Je ne pouvais me lasser

d'admirer la richesse du sol le long des rivieres

;

cehii des forets u'est gnere moins fecond, sur-

tout la oil s'elevent les massifs de bambous, que

Ton sait occuper generalement les meilleurs ter-

rains. Le riz se cultive generalement dans les

ladangs (champs ou Ton n'emploie pas Tirriga-
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tion); mais on ne compte que peu de sawahs

(rizieres soumises a Firrigation), A Tello-Anou,

je remarquai une petite plantation de muscadiers,

qui, sans avoir jamais re^u d'engrais, n'ont ce-

pendant pas moins de vigueur que ceux qui crois-

sent et sont cultives avec soin dans les environs

de la ville.

Les indigenes de cette partie de Sumatra

,

comme ceux du reste de I'ile , se livrent peu a

la culture des tcrres. Le sol de ce pays, malgre

sa fecondite, exige des travaux qui effraient leur

paresse. G'est surtout aux laborieux Cliinois qu'on

doit les produits agricoles de File; ils fertilisent,

a force d'engrais et de soins intelligents , les pla-

teaux les plus steriles.

Les Cliinois sont tres - nombreux dans la resi-

dence de Benkoulen, et forment une partie (envi-

ron un sixieme) de la population de la ville; le

reste se compose de Hollandais, d'Anglais, de

Malais, et d'nn petit nombre d'indigenes. Contrai-

rement a ce qui a lieu dans d'autres villes des

colonies n^erlandaises de I'Inde, I'^lement euro-

pecn domine dans celle-ci, ce qui lui donne plus

qu'a d'autres un certain aspect europeen.

Apres mon excursion a la montagne du Pain-
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de-Sucre, je visitai Padang, capitale du gouver-

neur hollandais de la cote oiiest de Sumatra. G'est

unc ville tres-commer^aute; on en exporte du

poivre, du benjoin, du camphre, et de Tor que

Ton tire du Menangkabou. Ce pays etait jadis le

siege d'un grand empire auquel Sumatra presque

tout entiere etait soumise ; mais les dissensions qui

diviserent les habitants et leurs chefs, ont favorise

les Hollandais dans leur projet de reduire ce pays

a I'etat de tributaire.

J'ai oublie de dire que je n'avals quitte Palem-

bang qu'apres I'arrivee du resident titulaire, dont

j'avais ete charge de faire Yiiiterim, et que j'avais

demande et obtenu facilement un conge de six

mois pour visiter les principales possessions hol-

landaises de Sumatra. G'est ce qui expliquera a

mes lecteurs mon voyage a Benkoulen et a Pa-

dang. Mais je ne devais pas depasser cette der-

niere ville. II y avait a peine un mois que j'y

etais, et j'avais deja fait de nombreuscs excursions

dans les environs, quand le gouverneur me remit

une depeche du gouverneur general qui m'ordon-

jiait de me rendre a Batavia, ou je recevrais des

instructions pour une expedition dont on ne me

faisait pas connaitre Tobjet ni la destination.
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Avant de quitter Sumatra, je dois fairc con-

naitre a mes lecteurs le resume des renseigne-

ments que j'ai recueillis, par moi-meme ou par

des temoignages autlientiques , sur cette ile si

importante.

La partie hollandaise de Sumatra, que j'ai par-

courue en partie, comprend le gouvernement des

cotes de Touest de Padang, et I'ancieii royaume

de Meiiangkabou, le pays des Lampoungs, et le

royaume de Palembang.

La partie independante se divise en plusieurs

Etats; je citerai priucipalement le royaume d'A-

chem ou d'Acliin, celui de Siak et la confedera-

tion des Baltas.

Le royaume d'Achem n'embrasse aujourd'hui

que I'extremite septentrionale de File, et s'etend

sur la cote orientate depuis le cap Acbem jusqu'au

cap du Diamant. Vers la fin du xvi' siecle, et jusque

vers la moitie du xvii", ce peuple ^tait le plus puis-

sant de la Malaisie. Les Acbemais etaient les allies

de tous les peuples commercants de I'Orient, de-

puis le Japon jusqu'a I'Arabie. A cette briUante

epoque, leur marine comptait cinq cents voiles,

et leur empire s'etendait sur presque la moitie de

Sumatra et sur une grando partie de la pf'Miinsule
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de Malacca. Aujoiird'hui il est plonge dans I'anar-

chic ; Tautorite du sultan ne s'^tend qu'a la capi-

tate et aux environs, car tons les radjahs on chefs

de districts sont de fait independants. La capitale

est Achem, sur la riviere du meme nom, a quatre

kilometres de la mer, qui y forme une rade vaste

et siire. Elle contient huit mille maisons construites

en bambous et soutenues sur des pilotis d'un metre

de hauteur, destines a les preserver des inonda-

tions subites. Mais ces maisons n'etant que des

cabanes, rie supposent pas une population de plus

de dix-huit a vingt mille habitants. Ces maisons

ou cabanes sont dispersees au miheu d'une vaste

foret de cocotiers, de bambous et de bananiers,

au miheu de laquelle coule la riviere, couverte

de bateaux qui sortent de la capitale au lever du

soleil et y rentrent le soir. On y voit quelques

rues; mais la plupart des quartiers sont separes

par des bouquets d'arbres; en sorte qu'on arrive

dans la rade sans se douter qu'on entre dans une

ville.

Avant I'arrivee des Europeens aux Indes, le

port d'Achem etait frequente par les Arabes. Les

Portugais et les nations qui se sont elevees sur

leurs mines ont essaye de s'y etablir; mais les
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revolutions survenues dans cet empire Ics en ont

chasses. Jl est probable que, tot ou tard, le royaume

d'Achem subira le sort de ceux de Menangkabou

et de Palembang.

Le royaume de Siak occupe la partie moyenne

de la cote orientale, <jue traverse le fleuve de ce

nom. II se divise en deux parties : le Kmnpar-

Kiri et le Kampar-Kanan^ c'est-a-dire le Kampar

de droite ctle Kampar de gauche. L'anarcliie, dont

ce pays est depuis longtemps la proie, a favorise

I'ambition des principaux radjabs : tons sont inde-

pendants. Ceux des districts maritimes se livrent

a la piraterie. Les villes principales sont : Siak, sur

la riviere de ce nom, residence du sultan, souve-

rain plus faible encore que celui d'Achem; Delhi,

sur la riviere de ce nom; Kampar, port commer-

^ant; Langkat, ville.de commerce qui compte

deux cents prahous; Raton -Rara, non moins im-

portante pour sa marine, et residence d'un puis-

sant radjah. Tout ce littoral offre de beaux ter-

rains bien arroses et converts de riches cultures,

ainsi que des havres et des criques d'une surete

admirable. Les difFerents radjabs se font la guerre

entre eux, et le peuple, adonne a la piraterie,

lance, an travers du detroit de Malacca, pres de
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deux mille prahous armes, navires marchands en

apparence, mais forbans a I'occasion.

Le pays des Baltas occupe une longueur d'en-

viron deux cents kilometres sur une largeur de

cent soixante. 11 confine avec le royaume d'Achera,

I'ancien £tat de Menangkabou, et le gouverne-

ment hollandais de Padang. Ce pays, convert de

forets impenetrables, renferme les plus hautes

montagnes de I'ile, dont quelques-unes sont des

volcans; il est divise en plusieurs districts, qui

forment une sorte de republique confederee. Le

chef, qui reside a Textremite du grand lac de Toba,

parait etre le principal des membres de cette as-

sociation^ le president, si Ton vent. On n'y compte

que des villages, sauf Varous on Barous, petite

ville, principal marche du camphre, et Tappa-

nouli, bourgade remarquable par Timmense et

magnifique baie a laquelle elle donne son nom,

et qu on pent considerer comme une des plus surcs

du globe.

Cependant les Baltas ne resident guere sur la

cote, et preferent I'interienr de File. Leur popu-

lation se compose d'environ deux millions d'indi-

vidus. Leur gouvernement est regulier : ils ont

des assemblies dt^liberantes et d'habiles orateurs.
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Presque tous les Baltas savent ^crire; quoiqu'ils

parlent et entendent Ic malais, ils se servcnt eiitrc

eux d'uue langue particuliere incoimue aux Malais

de la cote. lis recoiinaisseDt uq seul dieu supreme

,

auquel ils donnent le litre de Dibalta-assi-assi; ils

ont de plus trois autres grands dieux, qu'ils sup-

posent avoir ete crees par le premier : Daltara-

Couron, qui regne aux cieux; Sorie-Pada, le

dominateur des airs; et Mangalla-Boulang , le roi

de la terre.

Ce peuple offre le melange le plus singulier de

moeurs civilisees et de coutumes feroces. 11 n'est

pas menteur, comme les Bengalais; il possede le

sentiment de I'honneur au plus haut degre; il est

belliqueux; il se distingue par sa probite, sa

bonne foi et sa prudence; il s'acquitte avec zele

des devoirs de I'hospitalite. Cependant, malgre

toutes leurs qualites, malgre I'etat de civilisation

ou ils sont arrives, les Baltas sont anlhropophages.

Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils ne

le sont que dans certains cas determines par les

lois : ainsi leur code coudanme a etre manges vi-

vauts ceux qui commcttent un vol au milieu de la

nuit, ceux qui se rendent coupables d'adultere,

d'assassinat ou de complot contre la surete pu-
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blique, ceux qui contracteut des unions que la

consauguinite fait reprouver, eufin Ics prisomiiers

de guerre. Quiconque a comniis un des crimes

onumeres ci-dessus est dument juge et coudamne

par uu tribunal competent. Apres les debats, la

sentence est prononcee, et les chefs boivent cha-

cun un coup : cette formalite equivaut cliez nous

a la signature du jugement. On laisse ensuite

deux ou trois jours pour donner au peuple le

temps de s'assembler. Le jour fixe, le condanme

est amene, attache a un poteau, les bras etendus

et la partie offensee s'avance et choisit le premier

morceau, ordinairement les oreilles; les autres

viennent ensuite, suivant leur rang, et coupent

eux-memes les morceaux qui sont le plus a leur

gout. Quand chacun a pris sa part, qu'il mange

tantot crue, tantot grillee, et jamais ailleurs quo

sur le lieu du supplice et sous les yeux de la vic-

tinie, le chef de I'assemblee s'approche du patient,

lui coupe la tete qu'il emporte comme uu tru-

phee, et la suspend devant sa maison. Jamais ou

ne boit du viu de palmier ni d'autres liqueurs

fortes pendant ces repas; on vent que tout s'y

passe avec gravite, je dirais presque avec la solen-

nite qui convient a Fexecution d'une sentence
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judiciaire. Le supplice doit etre toujoiirs public :

les hommes seuls y assistent, la chair humaiue

elant defeudue aiix femmes. Bcaiicoup de per-

sonnes m'ont assure que les Baltas preferent la

chair humaine a loute autre ; mais , malgre ce gout

proDonce , on n'a pas d'exemple qu'ils aient cher-

che a le satisfaire hors des cas ou la loi le per-

met. Quelque revoltantes, quclque monstrueuses

que soient ces executions, il n'est pas moins vrai

qu'elles sont le resultat des deliberations les plus

calmes, et jamais I'efFet d'une vengeance imme-

diate et particuliere.

Autrefois les Baltas etaient dans I'usage de man-

ger aussi Icurs parents, quand ceux-ci etaient de-

veniis trop vieux pour travailler. Les vieillards

provoquaient eux-memes ce genre de mort, et

cela s'executait avec une certaine ceremonie. Mais

depuis longtemps cette coutume est abandonnee.

Esperons qu'ils fmiront un jour par renoncer tout

a fait an cannibalisme ; il faudrait pour cela que

les lumieres du christianisme penetrassent parmi

cux, ce qui ne manquera pas d'arriver tot ou

tard, et des que nos intrepides missionnaires pour-

ront avoir acces dans leur pays.

Ce que je viens de dire des Baltas, jc ne I'ai
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appris que par des lemoignages autheutiques de

voyageiirs qui les out visiles, car je ne suis jamais

allc dans leur pays, et je n'ai eu que raremeut

occasion de voir dcs individus de leur nation ; il

n'eu est pas de meme d'lm autre peuple de Su-

matra au milieu duquel j'ai vecu pendant quelque

temps, et dont j'ai pii observer par moi-meme les

usages; je veux parler des Reyangs.

Ce peuple, sous le rapport physique, cfFre une

grande ressemblance avec les Malais ; cependant il

parte un langage different, et qui semblerait iii-

diquer une autre origine. Les Reyangs ne ferment

pas, comme les Raltas, un peuple indepeudaut.

Leurs tribus s'etendent depuis Laye dans le nord

jusqu'a la riviere de Sillebar dans le sud, et elles

habitent presque exclusivement sur les territoires

dependants des possessions hoUandaises.

Les Reyangs sent, ainsi que tous les Malais,

d'uue taille bieu au-dessus de la moyenne; leurs

membres sont bien proportionnes. Les femmes ont

I'habitude de petrir la tete de leurs enfants, ainsi

que cela se pratique dans quelques iles de I'Oeea-

uie. Elles leur aplatisseut le nez, compriment le

crane et allongent les oreilles de maniere a ce

qn'elles se tiennent droites hors de la tete. Les
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yeux des Reyangs son! vifs et iioirs comine ceux

de tous les Oceaniens ; leurs cheveux soiit noirs

et epais; les femmes les laissent croitre jusqu'a ce

qu'ils touchent la terre.

Ce peuple est d'uri naturel paisible, intelligent,

grave, reserve, endurant, moins fourbe et moias

cruel que les autres Malais, peu haineux, mais

implacable dans ses haines. Sobres dans leur nour-

riture, les Reyangs vivent de vegetaux; genereux

dans leur bospitalite, ils sacrifient une chevre pour

regaler un etranger. On pent leur reprocher I'in-

dolence, la mefiance et la servilite. Leurs femmes

sont dociles, modestes et chastes.

Leur pandjeran ou prince est assiste d'un con-

seil de donpattis , ou chefs de village. Le pays

des Reyangs est divise en quatre tribus, qui rele-

veut du sultan de Palembang, et sont par conse-

quent sous la suzerainete de la HoUande. Les lois

et coutumes des Reyangs fixant Taction et la dis-

tribution de la justice sont detaillees avcc beau-

coup de soin dans leur addat ou code. Celui qui

est condamne pour vol paie deux fois la valeur de

I'objet vole, avec une amende en sus; le meurtre

se rachete par uu bangoun, son)me d'argent qui

varie de quatre -vingts a cinq cents piastres, sui-

19
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vanl la digiiite , I'age , le rang et le sexe de la

victinie. La peine capitale est presque ignoree k

Sumatra
,
par la facilite qii'on a de racheter le

meurtre.

L'esclavage n'est pas ires- dur parnii eiix; les

esclaves, qui y sont peu nombreux, vivent, aiiisi

que dans la plus grande partie de I'Orient, presque

toujours sur le pied de I'egalite avec les diflerents

membres de la famille. Les peuples de Sumatra,

et priucipalement les Reyangs, ont le plus grand

respect pour la tombe de leurs ancetres. lis jurent

par leurs manes sacres. Leur croyance a la me-

tempsycose, empruntee aux Hindous, en differe

d'une maniere etrange , car ils croieut que leurs

ames vont se loger apres leur mort dans le corps

dcs tigres; de la vient le rcs})oct qu'ils ont pour

ces animaux, contrc lesquels ils ue se battent qu'i

leur corps defendant. lis pretendent que , dans un

district secret de I'interieur de Sumatra, les tigres

ont un gouvernement et une cour, ou ils habitent

des villes et des maisons couvertes de cheveux de

femmes. J'ai retrouve les memes moeurs et a peu

pres les m.emes croyances cliez les Lampoungs,

voisins des Reyangs.

Les naturels du Menaugkabou sont tons ma-
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hometaus, et, saus etre exempts de superstitious,

ils ne partagent pas les croyauces idolatres des

Baltas, des Reyaugs et des Lampoungs. Quoique

I'industrie soit peu avancee a Sumatra, les habi-

tants de Menangkabou fabriquent des armes a feu

et des kriss dont la trempe est excellente; mais

c'est surtout dans les ouvrages en filigraues d'or

et d'argeut le plus fin qu'ils se distingueut. J'eu

ai vu d'uu fini admirable et superieurs a ceux

des Hindous et des Chinois. Ils reussissent encore

dans la poterie, le tissage des etofFes et la fabri-

cation du Sucre.

Ces peuples, ainsi que tons les Malais, et surtout

ceux des cotes, aiment passionuement I'opium. On

en tire annuellement de deux cents a deux cent

cinquante caisses du Bengale on de Malwa. On

I'importe en gateaux de deux a trois kilogrammes

,

euveloppes de feuilles seches. Les Turcs et la phi -

part des Orientaux I'emploient en substance ; les

Malais le fument et s'enivrent de la fumee au

point de deveuir furieux. C'est ainsi que les pi-

rates malais excitent leur courage quand ils veu-

lent s'emparer d'uu navire, et alors tout re([ui-

page tombe sous leurs coups.





CHAPITRE XIll

Relour Ji Batavia. — Mes enlrevues avec le docleur Weelkaer. — Ma

visile au gouverneur general. — Mission qii'il me confie, avec le

grade de lieutenant-colonel. — Nouvelles du sergent-major Roger.

— Depart pour mi s inspections.— Arriv^e i Borneo. — £lal de ccUe

lie. — Parlie soumise aux llollandais. — Arriv^e h Sambass , clief-

lieu de la premiere residence liollandaise. — Le royaume de Sam-

bass. — Pays de Mompava. — hoyaume de Pontianak. — Excur-

sion k Mafrado. — Mines de diamanls du pays de Landak. — Le

gros diamanl du saltan de Malan. — Arriv^e a Benjermassing,

chef-lieu de la deuxi^me residence. — Pays independanls. —
Royaume et ville de Borneo. — Commerce de celte vil!e. — Go\i-

vernement. — Les Dayas et aulres peuples de Bornto. — Depart

pour Celebes.

Je profitai du premier navirc qtii partait rle

Padang pour Batavia pour me rendre aux ordres

du gouverneur geueral. La premiere personne que

j'allai voir on arrivant fut mon ami le docteur
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Weelkaer. Apres line si longiie absence, j'^tais

bien aise de me rechauffor le eoeiir dans les epan-

choments de I'amitie , avant de subir la froide

contrainte des visites officielles; d'lui autre cote,

je n'etais pas facbe non plus de pressentir I'ac-

cueil qui me serait fait en haut lieu, ou, comme

on dit, de prendre I'airdu bureau, car le laco-

nisme de la depeche officielle ne me faisait rien

prejuger a cet egard. Or le docteur etait un bomme

precieux sous ce rapport; scs relations avec les

personnages les plus influents de Tadministration

le mettaient en etat de me renseigner parfaite-

ment sur tout ce qui pouvait m'interesser.

Je ne m'etais pas trompe. A peine nous etions-

nous cordialement embrasses qu'il s'ecria : « Ah!

vous voila enfm, mon cber major; qu'il me tar-

dait de vous voir arriver! Mais savez-vous que

vous etes attendu aussi avec impatience par Son

Excellence?

— Bah! repondis -je d'un air etonne, je ne

comptais pas sur cet honneur ; et savez-vous a

votre tour ce que me veut monseigneur le gou-

verneur general?

— Je ne pourrais pas vous le dire precisement

;

tout ce que je sais, c'est qu'il a ^t6 tres- content.



ET DANS L'ARCHIPEL DE LA SONDE. 295

de la maniere dont vous a'ous etes acquitte de votre

mission a Palembang.

— Ma foi, m'ecriai-je en riant, entre nous,

mon ami , il faut avouer que Son Excellence n'est

pas difficile. Je n'ai guere fait, pendant mon s^-

jour a Palembang, que me proinener et clmsses.

Ma plus grande affaire a meme ete une certaine

chasse aux elephants , dont je vous ai envoye la

relation. (C'est la copie de cette relation que j'ai

reproduite dans un des precedents cliapitres.
)

Quant aux affaires de la residence, si quebjue

chose a ete fait de bien pendant I'exercice de

mes fonctions interimaires, c'est I'oeuvre du sccri^-

taire de la residence, et c'est lui qui merite des

eloges.

— Allons, mon cher, pas de fausse modestie;

"Votre secretaire etait sans doute un hommc intel-

ligent, et il a remph convenablement ses fonctions,

mais non pas les votres. C'est vous, et non pas

lui, qui avez tenu aux ministres du sultau un Ian-

gage ferme et digne , auquel ils n'etaient pas ac-

coutumes, et c'est vous qui avez obtenu d'eux, ce

que jusqu'ici ceux qui vous avaient precede n'eu

avaient pu obtenir, la repression serieuse et effi-

cace de la piraterie sur toutes les cotes du royaume
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de Palembang. Voila ce qui a ete confirme par

tons les temoignages des marins qui out traverse

depuis celte epoque lo detroit de Banka, et par

los derniers rapports du uouveau resident de

Palembang. Aussi le gouverneur general a-t-il

Vintention de vous donner une recompense con-

veuable

— Je I'ai probablement re^ue, interrompis-je,

car une des dernieres depeches du secretaire

general m'annongait que je venais d'etre nomme

par Sa Majeste le roi des Pays-Bas chevalier de

I'ordre du Lion neerlandais, et que Ton attendait,

pour me les envoyer, le brevet et la decoration

de cet ordre. Apparemment que ces objets sont

arrives , et que le gouverneur veut me faire la

gracieusete de me les remettre de sa main.

— Cette derniere conjecture est possible; mais

re n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. La de-

coration du Lion neerlandais vous a ete accordee

par le roi comme recompense de votre bravoure

a I'attaque des forts de Billiton ; elle n'a aucun

rapport avec votre conduite a Palembang , et c'est

celle - ci que le gouverneur veut recompenser.

Comment? je I'ignore; tout ce que je sais, c'est

qn'il a des vues sur vous, et je ne serais pas
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6tonn^ que vons fiissiez nomme resident en titro

dans qnelque bonne localite. .I'en serais fache pour

moi, car cela me separerait de vous peut-etre

ponr bien longtemps encore.

— Ce ne pent etre ce que vous pensez, r^pon-

dis-je, car vous savez comme moi que I'emploi

de resident est un emploi civil, comme celni de

nos prefets en France, et qu'on ne charge jamais

de ces fonctions un mililaire en activite, a moins

que ce ne soit pour un interim, comme celui que

je viens de remplir a Sumatra.

— Ce que vous dites est vrai;mais je sais que

le gouverneur general deplore cet usage, etabli

autrefois par I'ancienne compagnie des Indcs. II

pretend que ces fonctions conviendraient mieux a

des militaires, surtout dans les residences dont le

territoire appartient encore a des souverains indi-

genes , et qui sont eloignes du gouvernement cen-

tral. II faut, selon lui, que Taction du gouverne-

ment se fasse sentir dans ces localites avec une

Anergic et une fermete soutenues, et un represen-

tant militaire de I'autorite superieure serait plus

capable d'imposer a des princes d'une fidelitt^

douteuse, et qui comptent sur I'eloignement du

gouverneur general et sur la faiblesse de ses re-
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prdsi'ntants civils, pour se soiistrairc peu h pen k

toute dependanco.

— Allons, je suis impatient de savoir ce qui

en est, dis-je en serrant la main du bon doc-

teur. Je vais de ce pas a Thotel du gouvernement,

et vous aurez bientot de mes nouvelles. »

Mon ami ne s'etait pas trompe. Le gouverneur

avait effectivement des vues sur moi ; mais ce n'e-

tait pas pour ce que pensait le docteur. Apres une

conference de plus de deux heures avec lui, il

me proposa de visiter, comme inspecteur militaire,

tons les postes etablis dans les difFerentes lies de-

pendantes de son gouvernement, a I'exception de

Java. Je devais commencer par Borneo, Celebes

6t les Moluques, et revenir par Timor, Sumbawa,

Lombok et Bali. Une goelette a vapeur de la

marine royale etait mise a ma disposition pour

operer cette immense tournee. Pour donner plus

d'autorite a ma mission, j'etais eleve au grade de

lieutenant -colonel, grade sup(5rieur a celui de

tous les chefs des postes militaires que j'aurais a

inspecter.

J'acceptai avec reconnaissance ces fonctions, qui

me souriaient beaucoup plus qu'une residence k

poste fixe, comme le pensait le docteur, et qui
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s'accordaient a morveille avec mes gouts pour Ics

voyages. Le gouverneur m'expedia mon brevet

de lieutenant -colonel; il me remit en meme temps

ma nomination dans I'ordre du Lion neerlandais,

et, dans la revue qu'il passa deux jours apres, il

me fit reconnaltre, en presence de la troupe assem-

blee, dans mon nouveau grade et ma decoration.

Mon ancien regiment etait prt^sent a cette re-

vue; mais^ a mon grand regret, mon ancienne

compagnie n'y etait pas. Elle etait allee dans le

detroit de Malacca, pres des iles Riouw, chatier

quelques pirates de ces parages. Je demandai au

colonel des nouvelles du sergent- major Roger. II

me repondit que Ton etait toujours tres- content

de lui. « Je vous le recommande vivement, dis-je

au colonel; vous savez, par les rapports que je

vous ai adresses sur notre affaire de Billiton, les

obligations que j'ai a ce jeune liomme et I'interet

que je lui porte. J'espere qu'il s'en rendra toujours

digne, et que par egard pour moi vous lui accor-

derez votre bienveillance.

— Vous pouvez y compter, » repondit le co-

lonel.

Quand tout fnt pret pour mon depart, j'allai

faire mes adieux a mon ami le docteur, et recevoir
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(III gouverueur mos dernieres instnictioDs. Ces in-

strurtions etaient bcaiicoiip plus (5tendues que je ne

I'avais cru d'abord. U no s'agissait pas seulement

de visitor los postes militairos compris dans mon

inspection; je devais aussi m'assurer s'ils etaient

suffisants pour la localite oii ils etaient etablis; s'il

ne serait pas a propos d'en etablir d'autres, et

dans quels endroits. Je devais m'entendre a ce

sujet avec les gouverneurs particuliers et les r^^

sidents; a I'egard de cos derniers, je devais m'as-

surer de I'etat de leurs relations avec les autorites

indigenes, et envoyor sur tout cela des rapports

au gouvorneur general, cbaque fois que j'en aurais

I'occasion.

Enfiu me voila parti avec une suite convcnable

a la mission dont j'etais charge. J'avais deux se-

cretaires, dont un civil et I'autre militaire; ce

dernier avail rang de sous- lieutenant, et faisait en

quelque sorte los fonctions de mon aide de camp.

Mon domestique se composait d'un valet de chambre

europeen, d'un cuisinier negre, et de quatre ser-

viteurs indions.

Je n'ai pas I'intention de raconter a mes lecteurs

I'histoire de ma tournee, qui aurait pour eux fort

pen d'interet. C'etait bien assez pour moi d'etre
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oblig^ d'en taire de longs rapports au gouverDeur

general, et je ue suis pas teule de recommeneer

une besogue passablement fastidieuse; mais ce que

je desirerais, ce serait de pouvoir leur rendre lui

compte exact de mes impressions de voyage, dans

les diverses iles que j'ai parcourues pendant quatre

ans qu'a dure raccomplissement de ma mission.

Malheureusement ces details me meneraieut beau-

coup trop loin , et d'ailleurs tons ces pays etant peu-

ples principalement de Malais, les productions el

le climat etant a peu pres les memes qu'a Java et

a Sumatra, il s'ensuit ({ue beaucoup des observa-

tions que j'ai faites sur ces deux grandes ilcs

conviennent egalement aux autres, et que je ne

pourrais que me rcpeter.

La premiere ile oii je me rendis, conime le por-

taient mes instructions, fut celle de Borneo, situee

au nord de Java et au sud-ouest des iles Philip-

pines. Ce noni de Borneo (1) lui a etc donne par

les HoUandais qui y aborderent en 1530 pour la

premiere fois, du nom de la riviere dans laquelle

leurs navires jeterent Tancre, et que les naturels

nommaient^or/^eo, on plutot Vavneou ou Varousi.

(^) till hollandciis Broenai.
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Mais jamais ceux-ci n'out douiic ce noni a I'ile

entiere; ils Tappellent Kalemantan, Poulo-Kale-

mantan, Tana-Bessar- Kalemantan, noms qui si-

giiifient ile de Kalemantan, graiide terre de Ka-

lemantan. Plusieurs voyageurs et geographes ont

essaye de lui rendre ce nom primitif, comme on

I'a fait pour Haiti, si longtemps appele Saint-

Domingue; mais jusqu'a present le nom do Bor-

neo a prevahi, et c'est celui dont je me ser-

virai.

Borneo est la plus considerable des lies connues

,

I'Australie etant consideree comme un continent.

Elle pent avoir douze cent soixante kilometres de

long, sur une largeur qui varie depuis cent quatre-

vingts jusqu'a neuf cent quatre-vingts kilometres;

elle en a huit cents de large sous I'equateur. Elle

a environ quatre mille kilometres de tour, et sept

cent mille kilometres carres de superficie. On eva-

lue sa population, mais sans avoir a cet egard

de donnees certaines, a trois millions au moins

d'individus.

On peut dire que I'ile entiere, et surtout I'iute-

tieur de Borneo, est le pays le moins connu du

globe; aussi ne pourrai-je en donner qu'uue idee

fort incomplete, en ne parlant que de la partie
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depeiidante des possessions hollaiidaises que j'ai

visitees.

Cette lie est partagee en un grand nombre de

petits Etats. Parmi ceux qui sont situes le long

des cotes, quelques-uns seulement sont vassaux

des HoUandais ; les autres , ainsi que tons ceux de

I'interieur, sont independants.

La partie soumise aux HoUandais forme les deux

residences ou provinces qu'on designe dans les

chancelleries hollandaises sous le nom de Resi-

dence de la cote occidentale de Borneo [west kust

van Borneo), et Residence des cotes meridionale

et orientate [zuid eu oost kust van Borneo), ou de

Benjermassing.

La premiere residence a pour chef-lieu Sam-

bass, sur la riviere de ce noui; c'est la ou je

debarquai en premier heu. C'est une petite ville

d^fendue par un fort hollandais. Cette residence

comprend le royaume de Sambass, le pays de

Mompava, le royaume de Pontianak et les Etats

de quelques petits chefs interieurs. Le sultan de

Sambass, autrefois intrepide et feroce chef de

pirates, n'est plus aujourd'hui qu'un souveraiu

nominal, abruti par I'usage de I'opium; il passe

sa vie dans I'indolence, ne sortant jamais de son
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magiijfique palais ou dealem, richement 01116 des

objets precieux ravis aux Europeeiis qui out ete

ses victimes. Malgre la preseuce de la garuisou

lioUaudaise , il y a des pirates etablis au nord de

Sambass, et auxquels je fis douuer vigoureuse-

meut la chasse pendaut mou sejour dans cette

rt^sidonce.

Le pays de Mompava s'eteud fort loiu dans I'iute-

rieur. Je uai visite que le canton de Matrado,

celebre par ses mines d'ur. Tout le pays qui

s'etend de Sambass a Matrado est presque uni-

quement habite par des Ghiuois. On en compte

environ cent cinquante mille dans cette residence.

La ville de Matrado est batie au pied d'une chaiue

de montagnes du meme nom; elle est dans une

situation admirable, au milieu d'une plaine. Sa

population, toute chinoise, est d'environ six mille

ames; les maisous sont propres, et baties dans le

gout cliinois; elle est divisee en bazars ou quar-

tiers; les persoimes de meme profession habiteut

toutes le meme quartier. La colonic est comman-

dee par un capitaiue chinois, qui maintient Fordrc

et la police dans tout le canton. Les Europeens

peuvent parcourir le pays en toute confiance.

L'air y est Ires-salubre, et les exemples de louge-
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vit^ y sont communs. Les Chinois de I'interieur

de la colonie travaillent aux mines d'or, dont le

produit annuel est de cent mille onces d'or pur.

Le pays de Landak, dependant de la residence

de Sambass, renferme les mines de diamants les

plus riches du globe : on en trouve quelquefois

dans les crevasses des rochers, d'autres fois dans

le sable des rivieres, et ordinairement dans un

areng ou conglomerat, sorte de terre jaunatre ei

graveleuse, melee de cailloux de diverses gros-

seurs. Les Chinois et les Dayas
,
peuples indigenes

de Borneo, exploitent ces mines. Les diamants les

plus beaux pesent trente-six carats. Les petits

sont vendus a Pontianak; les gros qui ne trou-

veraient pas d'acheteurs sont expedies a Batavia.

Mais depuis quelques annees la quantite de dia-

mants recueillis dans le district a considerablement

diminue, fait que Ton remarque egalement dans

rinde. C'est des environs de Landak qu'on tira.

il y a une centaine d'annees, un des plus gros

diamants qui existent. II est probablemeut encore

au pouvoir du sultan de Matan, et il pese, non

taille, trois cent soixante-huit carats; il en pese-

rait, dit-on, cent quatre-vingt-quatre, s'il etait

poli et taille. C'est le second ou au moins le troi-

20
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sieme en grosseur, qu'on ait couiiii jusqu a ce

jonr. Eu quittant Sambass, j'ai visits le port de

Pontiauak, et la j'ai vu des indigenes, de la tribu

dcs Boiigliis, tailler et polir avec art les diamants;

lis en font le commerce ainsi que celui des bi-

joux.

Le sultan de Matan, le propri^taire de ce gros

diamant dont j'ai parle, est un des princes tribu-

taires de la Hollande. Le pays de Matan est un

debris de I'ancien empire de Soukadana, jadis

feudataire du puissant empire de Madjapabit ou

de Bantam dans Tile de Java. C'est a titre de suc-

cesseurs des souverains de Bantam que les Hol-

landais exerccnt les droits de suzerednet^ sur le

royaume de Matan. Du reste, la plupart des pays

vassaux des Hollandais dans Tile de Borneo, ainsi

qu'a Celebes et aux Moluques, sont administres

par des princes indigenes. II y a pen de parties

de Borneo qui soient entierement soumises aux

Hollandais.

Apres un sejour de deux mois dans la pre-

miere residence, je me rendis a Benjermassing,

cbef-lieu de la seconde residence, ou Residence

des cotes meridionale et orientale. Cette ville,

peuplee d'envirou six mille Ames, fait un com-
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nicrce assez considerable. Son port, ainsi que ceux

de Sambass et de Pontianak, est ouvert a toutes

les nations amies de la Hollande. La deuxiemc

residence dc Borneo est formee en grande partie

par les fitats du sultan de Benjermassing. Au

XVI* siecle, ce pays etait une dependance de I'em-

pire de Madjapahit, et r^gi par des princes Java-

iiais. Le sultan qui descend de ceux-ci, reconnais-

sant des services que la compagnie hoUandaise

des Indes lui avait rendus, lui ceda, en 1787,

tons ses fitats en pleine souverainete , et les re-

prit d'elle comme un fief hereditaire. Aujourd'bui

le gouverneur de Batavia est le suzerain de ce

sultan.

Parmi les nombreux fitats ind^pendants de

cette grande ile, je ne parlerai que du principal

royaume, parce qu'il est le plus puissant et le

mieux connu : c'est le royaume de Borneo pro-

prement dit. Jadis cet empire dominait sur une

grande partie de I'ile; aujourd'bui il ne possede

que la cote du nord-ouest et une partie de celle

du nord. L'etendue de I'Etat de Borneo est de sept

cents milles (neuf cent vingt kilometres) de cotes,

et la largeur de son territoire est de cent a cent

cinquante milles. C'est le pays le plus peupl6 de
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cette graiide tcrre. La riviere de Borneo est navi-

gable bien au-dessus de la ville de ce nom, pour

des navires du port de trois cents tonneaux. La

ville offre qiielque ressemblance avee Venise. EUe

est situee a viugt kilometres de I'embouchure du

fleuve, dans un terrain bas et marecageux. Les

maisons sont construites sur de petites lies ou sur

pilotis, et Ton se sert de pirogues pour aller d'une

maison a une autre. La ville de Borneo est la plus

commergante de I'ile. Ses relations s'etendent dans

toutes les iles de la Malaisie, puis a Siugapour,

au Bcngale, sur la cote de Coromandel et de

Malabar, et jusque dans le golfe Persique et la

mer Rouge.

Le gouvernement de Borneo est exerce par un

sultan appele aussi radjah, avec Tepithete de ini-

yang-ada-per-touann (celui qui est le seigneur),

et un conseil superieur, compose de pangerans

ou nobles, qui sont revetus des grandes charges

de I'l^tat. La forme du gouvernement ressemble

beaucoup a notre ancien systeme feodal, ce qui,

du reste, existe generalemeut dans tout I'Orient.

Le pouvoir est plus grand chez le sultan que chez

nos ancieus rois, parce qu'il nomme a tous les

grands emplois; mais chaque pangeran ou sei-
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gneur exerce uii pouvoir absolii sur ses vassaux

particuliers
,
qui ue manquent jamais d'epouser sa

cause, meme quand il est eu opposition avec I'au-

torite souveraine.

Les aborigenes de Tinterieur de File ont re9u

pliisieui's noms : celui de Dayas , au sud et a

I'ouest; d'Idaans, au nord; de Tidouiis ou Tirouns,

dans la partie orientale, et de Biadjous, au nord-

ouest. Mais tons appartiennent a la race primitive

des Dayas, quoiqu'il y ait entre eux des dilT(5rences

de mceurs, de dialectes et de religion. Dans les

montagnes centrales, mais ou aucun Europeen n'a

encore p^netre, habitent, dit-on, des tribus sau-

vages auxquelles on donne differents noms, tels

que Dessouns, Marouts, Illanos, Tatoungs, Hou-

lous, Taagals, etc. etc. Quelques-uns sont noirs

comme les Papouas de la Nouvelle-Guinee; d'autres

sont jaunes, basands ou cuivres. C'est a pen pres

tout ce que j'en ai appris; mais je veux vous entre-

tenir un instant du peuple le plus interessant et le

plus nombreux de Borneo, parce que j'ai pu I'etu-

dier sur plusieurs points de cette grande ile : ce sont

les Dayas.

Les Dayas, comme je I'ai dit, sont divises en

Tin grand nombre de tribus; ils sont cultivateurs.
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iiihieurs , constriictcurs et commercaiits. Quelques

savants les regardent comme uu type perfectionu^

ou primitif, si Ton veut, de la race malaise; plii-

sieurs les croient aussi la souche des Polynesiens

,

car leurs formes corporelles ressemblent singulie-

rement a celles des habitants des iles Carolines

de la Nouvelle-Zelaude, de Taiti, et autres iles

du grand Ocean, et, de plus, ils ont I'habitude

de se tatouer le corps , ainsi que les Polynesiens.

Les purs Dayas sont francs dans leurs proced(5s

,

paresseux, froids, deliberes, et vindicatifs dans

leurs ressentiments ; mais patients, probes, dociles,

hospitallers , sobres , intelhgents et doues d'un

talent fort rare pour les arts mecaniques. Us

excellent dans I'art de preparer I'acier, et, eutre

autres, dans la fabrication des ^perons, des kriss,

des kampilans, des galloks (especes de poignards),

des lances. Ils sont fort superieurs non-seulement k

tous les Malais dans ce genre d'industrie, mais en-

core aux Hindous et aux Chinois, bien que cet eloge

puisse paraitre exagere. Un petit nombre de Dayas

professent I'islamisme ; mais la plupart adorent

Diouta (I'ouvrier du monde) et les manes de leurs

ancetres. Chose bizarre ! ils pretendent etre issus

des antilopes, pour lesquelles ils professent la plus
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grande veneration. lis veneront aussi certains

oiseaux qui leur servent d'augure. De mcme que

les tribus de plusieurs iles de la Polynesie, quel-

ques-unes de leurs peuplades sont iodependantes,

d'autres sont vassales des princes deja cites.

Una de leurs tribus, qui habite sur le bord de

la riviere Reyang, porte le nom de cette riviere,

et pourrait bien etre la souche des Reyangs de

Sumatra, dont j'ai parte dans le chapitre pr6-

c^dent.

De Benjermassing je me rendis dans un jour

de navigation a Celebes.





CHAPITRE XIV

Description de Celebes. — Wlaardingen et le fort RoUerdam , chef-

lieu du gouvernement de Mangkassar. ~ Residences de Boutliain

,

de Maros, de Manado. — Description de celle dernifre ville. —
Rencontre de deux Franqais.— Kema.— Goronlalo. — Princes indc'-

pendants. — Habitants de C^lfebes, Bougbis et Macassars. — Leur

Lravoure. — Relalions et commerce des Bougbis. — Leur gout pour

ia profession des armes. — Productions de Celebes. — Moeurs des

Bougbis. — Education des enfants. — Langue bougbise. — Sa

grammaire. — Depart pour Amboine. — Ville d'Ainboine. — Des-

cripiion somnoaire du pays. — Je suis rappel6 h Bali. — Qiielques

details sur celte lie. — Je me rends a Sourabaya. — Expedition

centre Bali. — J'ai le commandement d'une colonne. — Je me

retrouve avec mon regiment. — Debarquement de I'armi^e k Bali.

— Operation. — Atlaque des forteresses de Djaga-Haga. -- Prise

d'une redoule. — Blessure raorleUe de Roger. — Retraite de

Parmee. — Retour h Sourabaya. — Mori de Roger. — Ma maladie.

~ Mon retour en France.

Entre toiites Ics iles de la Malaisie, qni se dis-

tjngnent }iar la beauty do lour c'lA pI la riohi^ss.'
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de leur sol, il ii'en est aucune, excepts Borneo,

qui egale Celebes. Elle possede un climat salubre,

iin sol fertile , et le peuple le plus civilise de ces

belles et lointaines contrees. Elle unit les paysages

riants de Lucon aux majestueux aspects de Timor,

la nature imposante de Sumatra aux pompes sau-

vages du nord de Borneo. Je vais essayer de

decrire ce pays enchanteur, et I'uu des moius

connus des Europeens.

L'ile Celebes, qui s'etend du premier degre qua-

rante - cinq minutes de latitude nord au cinquieme

degre quarante-cinq minutes de latitude sud , et du

cent treizieme degre dix minutes au cent seizieme

quarante-cinq minutes de longitude orientate, se

compose de quatre presqu'iles allongees , dirigees a

I'ouest et au sud , liees par des istbmes etroits et s^-

parees par trois bales profondes , ce qui lui doune la

forme bizarre d'une grande tarcntule, un petit corps

et des pattes enormement tongues qui s'avancent

dans la mer. La presqu'ile du nord -est porte le

nom de Tomini ou Gorontalo; celle de Test, colui

de Tolo ou Tomaild; et la troisieme, au sud -est,

que les naturels appellcnt Sioua, est counuc des

Europ(5eus sous le nom de Boni. Les dimensions

de cette grande lie sont difficiles a fixer, a cause
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de son irregularile. On lui attribue ordmairement

sept cent soixante-huit kilometres dans sa plus

grande longueur , du nord au sud, et cent de

largeur moyenue; elle offre uue surface d'envi-

ron cent quatre-vingt-dix mille kilometres carr^s.

Les naturels et les Malais donnent a I'ile de

Celebes le nom de nacjri orang Ouguis (le pays

des hommes Ouguis), que nous appelons Boughis;

ou quelquefois celui de tanna Mangkassar (terre

de Mangkassar). Celebes est elevee, montagneuse

principalement au centre et au nord, ou sont plu-

sieurs volcans en eruption. Quoique I'Ue de Celebes

soit entierement situee sous la zone torride, elle

jouit d'un climat tempere, grace a ses golfes nom-

breux , aux pluies abondantes qui y regnent pen-

dant le milieu de cbaque mois, surtout ceux de

juin et de juillet
,
grace encore aux vents du nord

qui y soufflent une grande partie de Tannee. La

preuve de sa salubrite, quoi qu'en disent quelques

voyageurs, est d'y voir des Europeens vivre plus

longtemps que dans aucune partie de I'Orient. On

y rencontre quelques indigenes qui out d^passe

I'age de cent ans, en conservant autant de vi-

gueur et de sant(5 que les centenaires d'Ecosse ou

de Russie.
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La partie de Tile de Celebes soumise aux Hol-

landais est le gouvernement de Mangkassar ou

Macassar, forme des debris de rancien empire de

ce nom. La ville capitale de cet empire n'existe

plus depuis longtemps^ quoiqu'on la retrouve en-

core siir les cartes et dans plusieurs geographies

et dictiouuaires de geographies modernes, qui la

representent avec une population de cent mille

habitants. Sur son emplacement, les Hollandais ont

(ileye la ville de Wlaardingen et le fort Rotterdam

,

residence du gouverneur. La population ne se

compose que de douze cents Europeens ou m^tis.

Tout pres de cette nouvelle ville, et comme en

etant une dependance , on compte trois bourgs ou

kampongs designes par les noms des indigenes

qui les habitent: Kampong-Barou , Kampong-Bou-

ghis, Kampong-Malayou. La situation du fort de

Rotterdam et de la nouvelle ville hoUandaise offre

cet avantage precieux, qu'on pent en uu jour de

navigation se rendre a Borneo , et en deux ou trois

jours au plus aux iles d'Amboine et de Banda, de

Ternate et de Timor.

Le gouvernement de Mangkassar renferme en

outre les residences de Boutham, de Maros, de

Manado et de Gorontalo. Boutham, d^fendue par
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une forteresse hoUandaise , est situee sur la bale do

ce nom, baie vaste ou les plus grands vaisseaiix

peuvent mouiller en toute siirete pendant les deux

moussons. On compte dans la residence de Maros

trois cent soixante-dix gros villages ou kampongs,

situ^s dans les plaines de la cote occidentale; ces

plaines fournissent de riz I'ile entiere. Manado,

chef- lieu de la residence de ce nom, est peuplee

de quatre mille habitants, la plupart Malais. Quand

je visitai cette ville, je fus frappe de la largeur

et de la regularite de ses rues, bordees de palis-

sades de sagoutiers; ses maisons, vastes et solides,

sont construites en bois sur des poteaux de quatre

a cinq metres d'elevation. Les fenetres sont tres-

souvent ornees de sculptures. Les habitations dcs

chefs sont de veritables edifices, tres- vastes, dont

I'entree est decoree d'un peristyle ou appartement

quadrilatere , dans lequel on arrive par de grands

escaliers. Les Hollandais et les autres Europeens

se sont conformes a 1' usage du pays en elevant

ainsi leurs demeures. J'ai souligne a desscin ces

mots les autres Europeens, car ils sont fort rares

dans cette par tie des possessions hollandaises; ce-

pendant j'en ai rencontre deux a Manado, et, pour

surcroit de bonheur, c'etaient deux Francais,
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MM. Martin et Barbier, etablis depuis longtemps

dans ce pays, et se livrant aii commerce mari-

time. J'ai ete accueilli chez eux comme un ancien

ami, je dirais presque comme im frere; car, a

cette distance de I'Europe, un compatriote est

plus qu'un ami.

Dans les environs de Manado se trouvent des

forets immenses et de rapides torrents. Celui qui

est le plus rapproclie de Manado est remarquable

par une cataracte de viugt-sept metres d'eleva-

tion. Apres Manado viennent les villes de Kema,

ou Ton fabrique d'excellents cordages pour la

marine, avec une population de dix mille ames,

et Gorontalo, dans le golfe de Tomini, residence

d'un sultan qui admiuistre sous la suzerainete des

Hollandais.

Les princes independauts, mais allies du gou-

vernement batave de Java, sout :
1" le sultan de

Boni, qui pent armer quaraute mille hommes, et

dont la capitate est Bayoa, ville de huit a dix

mille ames; 2" le royaume d'Ouadjou, situe au

centre de file, et habite par des Bougbis; 3° celui

de Louhou, qui passe pour un des plus anciens

et des plus puissauts, egalement habite par des

Boughis; 4" celui de Mangkassar, qui ue possede
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qu'une petite portion de soa aucien territoire, et

dont la capitate est Goak on Goa, etc. On compte

encore les Touradjas on Alfouras et les Biadjous,

peuples sauvages, toujours en guerre avec leurs

voisins.

Les habitants des Celebes, que Ton distingue

en Bougliis et Macassars, sont les plus braves de

toute rile. Leur premier choc est furieux et sou-

vent irresistible ; mais une lutte de deux heures fait

succeder un abattement total a une si etrange im-

p^tuosite. Sans doute qu'alors I'ivresse de I'opiuui

se dissipe, apres avoir epuise leurs forces par

des transports frenetiques. Leur arme favorite est

le kriss; celui des Celebiens s'allonge en serpen-

tant, ayant a pen pres vingt-huit centimetres de

long; mais ce qui en rend les blessures mortelles,

c'est que les Macassars en trcmpent la pointe

dans le sue empoisonne de Xoupas, appele ipo k

Celebes (1).

(I) L'oupas ou ipo esl la gomrue d'une ^'vunde liane que les indi-

{?^nes melent k plusieurs ingrMients, Ids que le piment, le gin-

gembre, le baugli, le koulji, etc.; ils en obliennenl une d(5cocliou

qu'on fait s^cher. Ensuite ils la placent au fond d'un bimbou, et en

froltent la pointe des filches qii'ilssoufflent dans une sarbacaneronire

leurs enneniis ou conlre les animaux. lis en froltent ^galement la

pointe de leurs poignards ou kriss. Les qnjtdrupidfs .t les lioiiinif>
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Depuis la mer Rouge jusqu'au iiord de I'Aus-

tralie, on troiive des Boughis dans tons les ports

de ces contrees, dont ils font le commerce depuis

des siecles. Les Boughis ne sont pas seulement

commcrgants; ils sont soldats mercenaires, et pren-

nent du service dans les armees de Kambodje, de

Siam et d'Aunam ou Cochinchiue , et de plusieurs

princes des iles do la Malaisie; ils passent pour etre

aussi fideles que braves.

Les productions de cette ile sont aussi riches

que varices. Le girollier et le muscadier y crois-

sent en abondance, ainsi que I'ebenier, le santal,

le calembac dont on cxporte le bois precieux; le

sagoyer, dont la moelle est un aliment si delicat

et si Dourrissant; I'arbre a pain, le cocotier, le

bananier, Ic manguier, le gingembrier, le varinga

sacre chez les Javanais, le catier et I'arekier, qui

s'eleve a vingt a trente metres au-dessus du sol.

On y voit aussi le bambou, differentes sortes de

palmiers, le cedre, Terable, le chene, la canne a

Sucre, le manioc, le benjoin, le nenuphar, le ro-

marin. On y recolte du tabac, des melons, des

blesses par les fleebes eiiduites de ce poison meurent une heure apres

dans d'liorribles convulsions-, des oiseaux et des poules perissenl en

quclques minules.
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patates, des ignames. Toutes les plantes legumi-

neuses d'Europe y reussissent. Le riz ct le cotoii

y aboil dent.

On ne voit dans les forets ni tigres , ni elephants;

on y trouve beaucoup de cerfs, de sanglicrs,

quclques elans, et un nombre iiifini de singes;

mais il y a une' grande espece de serpents qui en

d^vore une quantite. L'ile nourrit encore des buf-

fles, des chevres et des moutons d'un tempera-

ment vif, d'un pied siir, accoutumes aux routes

montueuses. On y trouve aussi le babiroussa ou

.cochon- ceri^antilopa depressicornis) , dontle noin

malais signifie vaclie des bois. Get animal, de la

grosseur d'une genisse, a deux cornes epaisses,

legerement recourbees en arriere ; son poids est de

cent a cent cinquante kilogrammes; il est sauvage,

etj quoique pen agile, il devient dangereux par les

blessures qu'il fait avec ses cornes.

Un mot encore sur les habitants de Celebes

avaiit de quitter cette ile, ou je suis reste dix-

huit mois. Les Macassars, et surtout les Boughis,

sont grands, forts et bien faits, ainsi que les

Dayas de Borneo, auxquels ils ressemblent plus

qu'aux autres Malais. Ils sont bien nioius cuivres

que ces derniers, et n'ont pas la face ecpiarrie et

21
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osseiise comme eux. lis aimeut geueralemeiit le

travail. lis eleveut leurs enfants d'une manierc qui

rappelle les Spartiates : ils les couchent nus,

saus laiiges ni maillot, les sevreut a uii an, les

baignent tons les jours, et leur frottent le corps

avec I'huile de coco pour les rendre plus souples

ct plus lestcs, II est vraisemblable que ce precede

leur est sahitaire, car on n'apergoit a Celebes ni

bossus, ni boiteux, ni gens contrcfaits. A I'age de

cinq a six ans, les enfants males de condition

sont mis comme en depot chcz un ami, de peur

que leur courage ne soit amolli par les caresses

des parents et par I'habitude d'une tendresse re-

ciproque. A sept ans, ils les envoient a I'ecole

sous la direction de pretres musulmans nommes

agguis, qui les elevent avec bcaucoup de severite.

Les filles sont elevees par leurs meres. Dans les

classes aisees, on rencontre un certain nombre de

fcmmes qui savent lire et ecrire, cbose fort rare

dans tout I'Orient. Au sortir de I'ecole, on fait

apprendre aux gargons les metiers de menuisier,

d'orfevre, de serrurier, etc. Les fdles apprcnnent

a tisser la soie et le coton.

La plus grande partie des Celebiens, tels que

les Bougliis et les Macassars, sont mabometans.
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mais sans fanatisme ; les Alfouras et autres peiiples

sauvages sont idolatres.

L'ancien boughis est la langue savante, roli-

gieuse et en quelque sorte sacrt^e de Celebes; ellc

offre des rapprochements remarquables avee le

malais, le ball et le kawi de Java; je la consi-

dere, sauf erreur, comme la mere de ccs trois

langues. Son alphabet consiste en dix-huit con-

sonnes et cinq voyelles, reglees par la classifica-

tion de I'alphabet Sanskrit, qui a ete rejcte de

I'alphabet javan : il est important de remarquor

que cet alphabet , ainsi que la langue boughise

,

ofFre pen de difference avec I'alphabet et la langue

des Baltas de Sumatra. Dans sa grammaire
,
qui

est tres - simple , les noms n'ont ni genres , ni

nombres, ni cas; les verbes n'ont ni modes, ni

temps, ni personnes : on exprime tons ces rap-

ports par certaincs particules mises avant on apres

les racines des noms ou des verbes, en les inter-

calant de differentes manieres avec les mots ({ui

en resultent.

En quittant Celebes, je fis voile directement

pour Amboine, chef-lieu du gouverneraent par-

ticuher des Moluques, avec I'intention de visiter

les principales iles de ce vaste et riche archipel;
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mais, en arrivant dans cette ville, je trouvai des

depeclies du gouverneur general, qui m'ordonnait

de me rendre immediatement a Bali, ou de graves

dissentimcnts venaient de s'elever entre le resi-

dent hollandais et les princes indigenes de cette

ile. Je ue m'arretai done que pen de jours dans

la capitale des Moluques; et je ne puis dire que

quelques mots de cette ville et de la petite ile ou

elle est batie.

La ville d'Amboine est situee au fond d'une bale

profonde, qui penetre jusqu'avingt-huit kilometres

dans les terres et divise I'ile en deux presqu'iles.

Elle est petite , mais regulierement batie. Ses

rues sont larges et jolies, et ses maisons en bri-

ques sont d'une proprete qu'on ne trouve qu'en

Hollande. Sa population est de douze mille times,

et en grande partie composee de Hollandais. Les

Chinois y possedent de belles maisons richement

decorees. Le fort Yittoria, bati par les Portugais

et restaure par les Hollandais, est le plus impor-

tant de rOceanie neerlandaise.

L'ile d'Amboine est fort petite; elle contient

cependant cinquante mille habitants. Elle recolte

en premier lieu le girofle, comme toutes les Mo-

laques_, et en outre du caf6, du sucre, de I'indigo,
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et Leaucoup de fruits, dont on fait des confitures

delicieuses.

Le climat de cette ile est plus sain et plus

agreable que celui de la plupart des contrees si-

tuees entre les tropiques. Le sol y est en partie

rocailleux, ce qui le rend surtout propre a la

vegetation du giroflier. Les autrcs productions

sont a pen pres les memos qu'a Celebes. La mer

est peuplee de coquillages brillants, de poissons

rares et de crabes singuliers.

L'occnpation principale des Malais d'Amboinc

est la peche. II est curieux de voir leurs pirogues

se rendant aux lieux les plus fertiles en poissons,

au bruit du tam-tam et du goun-goun, ainsi

qu'ils font dans leurs fetes ou dans leurs danses

guerrieres.

De rile d'Amboine je pouvais apercevoir les

cotes et surtout le pic eleve de Ceram ou Siraug,

la plus grande des Moluques, apres Guilolo. Une

partie importante de son territoire depend d'un

sultan qui est vassal des Hollandais. Cette ile ofFre

des aspects ravissants ; les habitants des cotes sont

Malais; ceux de I'interieur sont des Alfouras

presque noirs et sauvages.

En quittant Amboine, je longeai Bourou, une
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dcs plus grandes iles de ce groupe. La vue en

est trcs-pittoresque. Son pic, un pcu moins eleve

que celui de Ceram, a deux mille deux cents

metres de hauteur.

L'ile de Bali, ou m'appelait ma mission, est

toute voisine de Java ; elle n'en est separee que par

un detroit, lequel offre une route sure aux vais-

scaux qui retournent en Europe pendant la mous-

son d'ouest. Elle est extremement peuplee pour son

etendue (1), elle compte pres d'un million d'ames.

Ses habitants sont plus blancs, plus inteUigents,

plus forts et mieux faits que les Javanais; mais

ils sont plus fiers et plus insociables. Voila sans

doute ce qui les a fait resister jusqu'ici a toute

tentative de domination des Hollandais. L'ile est

divisee en huit petites principautes independantes,

dont les principales sont : Karrang-Assem, Gian-

gour, Tabanan, Bhhng et Klong-Klong. Cette

derniere dominait jadis sur toute l'ile.

Les Balinais ont requ leur rehgion de I'lnde a

pen pres en meme temps que les Javanais; mais

tandis que ceux-ci acceptaient le mahometisme,

les premiers restaieut fideles au culte de Brahma,

(1) En comparaison de Java^ elle renferme plus du double d'liabi-

lants par lieue carree.
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de Vichnou, de Chiva ou Siva, ainsi qii'aux aiitres

divinites et aux superstitions qu'ils ont regues des

Hindous.

La langue des Balinais est un melange de cellc

de leurs voisins. Leurs livres, presque tons my-

thologiques, sont ecrits sur des feuilles de pal-

mier; ils ont une ecriture grossiere, lente et pen

distante. Les etaLlissements destines a I'instruction

sont en tres- petit nombre; aussi y a-t-il tres-peu

de personnes qui essaient d'ecrire.

Le sacrifice des veuves , ou sutty , est pousse

jusqu'a la barbarie dans I'ile de Bali. Les femmes,

les esclaves et tons les serviteurs d'un mort se

brulent sur son bucher, dans Fespoir de renaitre a

une nouvelle vie.

Les Balinais sortent pcu de leur ile , et leur

commerce ne se fait guere que par I'entremise des

etrangers. Le gouvernement necrlandais a obtenu

,

au moyen de traites passes avec les princes de

Bali, que les commer^ants hollandais ou sujets

des Hollandais pourraient former des etablisse-

ments dans les principaux ports de cette ile ; mais

souvent ces chefs ne se font pas scrupule d'en-

freindre les traites , et alors il faut avoir recours

aux armes pour leur en imposer de nouvcaux,
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qu'ils violent a la premiere occasion. A la suite

cl'hostilit(5s qui avaient eu lieu en 1841- entre le

prince de Bliling et celui de Karrang-Assem, un

nouveau traite avait ete conclu, et les Hollandais

avaient construit un fort non loin de Bliling pour

proteger les interets du commerce de leur nation.

Mais bientot ces deux princes avaient entrav^

les communications avec le fort neerlandais, et

refuse de payer les frais de la guerre, auxquels

lis etaient tenus d'apres les conditions du traite.

Tel etait I'etat dcs choses lorsque je fus rappele

d'Amboine.

En arrivant sur les cotes de Bali, je rencontrai

un batiment hollandais eu croisiere dans ces pa-

rages. La guerre etait declaree, et le gouverneur

general se trouvait en ce moment a Sourabaya,

dans rile de Java, oii il pressait les preparatifs

d'une formidable expedition contre File de Bali.

Je me dirigeai en droite ligne vers ce port, que

je trouvai effectivement encombre des batiments

de tout genre qui devaient prendre part a I'ex-

pedition. Je me rendis aussitot aupres du gou-

verneur general, a Sourabaya. « Soyez le bien-

venu, me dit-il, colonel; puisque vous n'avez pu

arriver assez tot pour travailler a conserver la
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paix, ell bicn, vous venez du moins a propos

pour faire la guerre. » Et en meme temps il me

presenta au general -major Van tier Wijck, com-

mandant en chef de I'expedition. Je re^us aussitot

le commandement d'une des colounes d'attaque,

qui devait se composer de mou ancien regiment,

qu'on attendait d'uu jour a I'autre. J'etais heureux

de me retrouver a la tete de mes anciens compa-

gnons d'armes, et il me tardait surtout de revoir

mon cher Roger, qui avait merite et ohtenu les

epaulettes d'otficier dans sa campagne contre les

pirates du detroit de Malacca.

En attendant I'arrivee de mon regiment, je me

mis, pour trouver le temps moins long, a par-

courir Sourabaya, la seule ville importante de Java

que je ne connusse pas encore. Cette ville est la

plus considerable de I'ile apres Batavia. Elle ren-

ferme au moins cinquante mille habitants. Batie a

rembouchure du Kediri, qu'on nomme egalement

Sourabaya, elle est fortifiee, tres-salubre, munie

d'une rade ou Ton peut entrer et d'ou Ton peut sor-

tir par tons les vents. On y disthigue les trois quar-

tiers hollandais, chinois et malais. Les deux derniers

n'ont rien de remarquable ; mais le quartier hol-

landais presente d'elegants edifices, im be] arsenal
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maritime et un hotel des monnaics. Le nombre

des voitm^es qii'on voit dans cette ville, les chaii-

tiers de construction et les magasins, la rendent

comparable a une des plus florissantes places de

I'Europe.

Enfin mon regiment arriva. Je ne peindrai pas

les temoignages d'affection que je recus de la

part des officiers et des soldats, meme de ceux

qui ne m'avaient jamais vu; car, depuis plus de

quatre ans que nous nous etions quittes , un grand

nombre etaient partis, et avaient ete remplaces

par des figures nouvelles. Apres la visite du corps

d'officiers, je recus Roger en particulier. Son coRur

debordait de joie, et moi je n'etais pas moins

^mu. c< Je suis heureux, lui dis-je, de vous voir

avec ces epaulettes, et de pouvoir vous donner

I'accolade fraternelle. » El en disant ces mots, je

lui tendis les bras et le serrai sur mon ,coeur.

« Ah! mon colonel, balbutiait-il,... c'est a a'^ous

que je les dois ces epaulettes,... mon colonel!

c'est entre nous a la vie et a la mort! « Et le

brave homme, ne pouvant contenir son emotion,

essuyait deux grosses larmes qui coulaient de ses

joues.

Le lendemain, I'armee expeditionnaire , forte de
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trois mille cinq cents hommes, s'embarqua. Le 7

jiiin, nous arrivames sur la cote de Bali, et nous

debarquames sans resistance a Timor -Sangsit.

Notre avant-garde s'empara sans coup ferir de ce

kampong, que I'ennemi cliercha a reprendre dans

la soiree; mais il fut repousse avec beaucoup do

sang-froid par la garde avancee.

Le 8, dans la matinee, la deuxieme colonno,

commandee par le major Sorg, se rait en posi-

tion devant le kampong de Bounkoulen, on I'en-

nemi avait une garnison de plusieurs milliers

d'bommes. Couvert par ce mouvement, le debar-

quement des trois autres colonnes et des troupes

auxiliaires eut lieu dans le plus grand ordre. La

premiere colonne, que je commandais, avait de-

barque a six heures du matin; je pris place imme-

diatement a la gauche de la deuxieme; la troisieme

et la quatrieme suivirent alors.

Lorsque toute I'infanterie fut debarquee, le

general Van der Wijck prit la resolution d'atta-

quer vigoureusement Bounkoulen avant I'arrivee

de rartillerie
,
qui se trouvait genee dans les ri-

zieres. Dans ce but, la deuxieme colonne, destinec

a garder Timor -Sangsit, resta dans sa position; la

quatrieme re^ut I'ordre, en se deployant a dcnii.
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de proteger la gauche de la ligne, qui pouvait etre

facilement menacee par suite de la grande eten-

due et de la forme particuliere du kampong de.

Bounkouleu, qui, decrivant uu demi-cercle, exi-

geait le developpemeni de nos troupes a mesure

qu'elles avangaient. Les pyroscaphes XEtna et le

Merapia jetercnt des obus a notre droite et la

couvrirent ainsi parfaitement.

Apres ces arrangements, les premiere et troi-

sieme colonnes se formerent en colonne d'attaque,

une compaguie de tirailleurs en tete; le sueces

couronna cette eutreprise, I'ennemi fut repousse

du kampong et perdit beaucoup de monde. Nous

eumes un officier et sept soldats tues, et un

nombre egal de blesses.

Le commandant voulait profiter de la terreur

des ennemis pour attaquer encore le meme jour

Djaga-Raga, la principale forteresse du radjah de

Bliling. Mais les fatigues qu'avaient essuyees les

troupes le forcerent a remettre au lendemain.

Le 9, dans la matinee, I'armee se mit en marche

dans la direction de cette forteresse. Le chemin

que nous suivions n'etait qu'un passage etroit qui

nous forcait a marcher sur un seul rang. Enfin

nous arrivames en vue de deux redoutes formi-
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dables, ayant des remparts de quatre metres de

hauteur, des fosses de circonvallation de dix

metres de profondeur, et fortifiecs encore par de

solides constructions de bambou. La premiere re-

doute avait la face droite crenelee et etait defen-

due par des canons, de maniere a flanquer par-

faitement la seconde, qui avait egalcmcnt des

canons sur le front. Ces positions etaient liees

par un fosse droit de huit a dix metres de pro-

fondeur, qui rompait le passage a travers les re-

doutes. La deuxieme etait en outre sontenue par

d'autres de moindre dimension, qui se reliaient

entre elles, et dont la derniere reposait sur un

ravin inexpugnable.

II etait peut-etre temeraire d'attaquer avec des

forces aussi insulBsantes que les notres un en-

nemi si fortement rctrancbe; mais il cut ete pins

honteux de rcculer apres s'etre avanee si loin. Le

general donna le signal do I'attaque; apres une

resistance opiniatre, la premiere redoule fut cra-

portee d'assaut par le lieutenant Van Swieten

et par mon brave Roger; malheureusement ce

dernier fut mortelloment blcssc. La seconde re-

doute resista a toutes les attaques, et apres six

heures de combat acliarue, pendant Icqiiel nous
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nous afFaiblissionS; tandis que I'ennemi lie cessait

de rcccvoir des renforts, il fallut battre en re-

traite. Elle se fit en bon ordre, mais bien triste-

ment. Nous avions eu deux cent quarante-six

morts et blesses, dont quatorze officierSj cent

quatre Europeens, vingt-cinq Africains et cent

trois indigenes des colonies neerlandaises.

J'etais moi-meme blesse, mais legercment; je

soufFrais plus de la blessure qu'avait regue mon

pauvre Roger que de la mienne. Quand je le vis

a Tambulance, je cherchai a lui donner quelques

paroles de consolation. « Je vous remercie, me

dit-il, mon colonel; mais tenez, c'cst inutile de

chercber a me dorer la pilule; je sais que j'ai

mon affaire; seulement j'aurais une grace a vous

demander.

— Parlez, mon ami, tout ce qu'il me sera pos-

sible de faire pour vous, je le ferai.

— Voici de quoi il s'agit. Les camarades qui

sont a pen pres dans la meme position que moi

out re^u la visite de Faiimonier protestant, qui

est venu les encourager a passer convenablement

I'arme a gauche. II a fait a tout le monde un

beau sermon, ma foi, dont j'ai bien pris un peu

ma part; mais cela ne me suffit pas; je voudrais
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pouvoir causer en tete a lete avec un pretre de

ma religion, car, mon colonel, je suis ne catho-

lique, ct, quoique je n'aie guerc pratique ma re-

ligion depuis ma premiere communion, je serais

faehe de mourir sans confession.

— Bien, mon brave, rcpondis-je attendri, je

Yous approuve_, et je ferai tout ce qui dependra

de moi pour vous procurer un ecclesiastique de

notre religion \ seulement je crains bien que nous

lie puissions en trouver avant notre arrivee a

Sourabaya, oii nous serous demain.

— Ce sera peut-etre trop tard, me dit-il tris-

temcnt.

— Non, non, mon ami; soyez persuade que le

danger n'est pas aussi grand que vous le croyez;

et dans tons les cas sachez, quoique je ne sois

pas moi-meme un grand theologien, que le bon

Dieu vous tiendrait compte du desir que vous

manifestez en ce moment. »

Ces paroles parurent le calmer. Le lendemain

nous arrivames a Sourabaya, et avant mcme le

debarquement je courus chercher un pretre, que

j'amenai a Roger. lis s'entretinrent ensemble pen-

dant plus d'une heure. Quand le pretre se fut

eloigne, Roger m'appela. 11 avail la figure sou-
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riante : « Yoila, me dit-il, ma feuille de route

signee; maiiitenant je suis pret a partir... Adieu,

mou colonel.... » II voukit me teiidre la main, il

expira...

Jc pleural siucerement la mort de ce brave

homme, et son souvenir me suivra jusqu'au tom-

heau.

Je fis une grave maladie qui me retint au lit

pendant plus de six mois. Moi aussi, comme

Roger, je me sentis touclie du desir de me recon-

cilier avec Dieu. J'avais, comme lui, neglige de-

puis longtemps I'accomplissement de mes devoirs

religieux; et j"etais plus coupable que lui, car

I'education que j'avais recue et I'exemple de mes

parents n'auraient jamais du me permettre d'ou-

blier ces pratiques salutaires. J'appelai le meme

pretre qui avait confesse Roger a ses derniers

moments, et je me sentis des ce moment soulage

d'un grand poids. Je me trouvais aussi pret a

paraitre devant Bieu; mais il ne me jugca sans

doute pas encore digue de m'appeler a lui. Je

revins a la sante, et ce fut avec des pensees, des

sentiments, des esperances toutes differentes d'au-

trefois.

Je fus pris d'un vif dc^sir de rcvoir ma patric.
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Le docteur Weelkaer etait mort; la plupart de

ines autres amis avaient quitte Java; plus rien ne

m'attachait a ce pays. Je donnai ma demission et

je revins en France, ou je vis retire du monde,

avec les revenus d'une modeste fortune et d'uue

petite pension que me fait le gouvernement hol-

landais. J'oublie entierement dans ma retraite et

les preoccupations de la politique, et mes gouts

pour les peregrinations lointaines , m'occupant uni-

quement de me preparer d'une maniere conve-

nable a faire le grand et supreme voyage qui

termine le pelerinage de tout homme sur la terre.

FIN

22
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