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A V E R T I S S E M E N T D E L ' A U T E U R 

L e but q u e j e rae suis proposé en publiant ce 

Manuel n'a pas été d'enrichir la bibliographie 

déjà si opulente de l 'Electrothérapie. 

Il manquait, à mon avis, un guide pratique 

bien méthodique qui indiquât tout de suite au 

médecin, fixé sur les grandes lignes du traite-

ment à suivre, l ' instrument à employer dans 

telle opération de détail, et c'est cett"e lacune 

que j 'ai voulu combler. 

A u cours de mon t r a v a i l l e me suis aperçu 

que ma tâche était plus considérable que je ne 

l'avais cru tout d'abord, et j 'a i été amené à réunir 

dans un chapitre, après un historique succinct 

bien qu'assez complet, les formules des princi-

pales lois de lelectrologic physique; dans un 

autre, les définitions des unités électriques adop-



"tées universel lement depuis l 'Exposit ion univer-

t d'électricité de 1881, et leurs rapports 

mÙ ue s o f - relations avec les unités me^ 

t loue mécaniques, etc . , antérieurement en 

d a n s ^ r ^ ^ r 

r e i l s de mesure les plus employés 

A r r i v é à ce point, j 'a i cru qu .1 ne s e r a , t p. s 

inutile de taire pour l ' é » « -

t h é r a p e u t i q u e , n i p é u t e n g ^ ^ 

a forme la plus exacte que 3 ai pu , les docu 

I n actuel lement arbitraire ou m — , 

mais qui deviendra bientôt, je 1 espete, vra , 

m e n t Scientif ique et universel lement ^ 

Cette radicale divergence de vues q u e x « e 

présentement entre les praticiens é t a t pour la 
^ r é u s s i t e d e m o u e n t r e p r i s e , e t s u r t o u t p o u 

l 'unité et la simplicité de m o n e x p o s t m n » 

v r a i embarras, puisque ne voulant pas adherer 

n » T n e des nombreuses écoles q m prônent 

l a c u n e leur clinique « f « t W » * 
m a i s dont le nombre et la s o m m e presque cqui-

val ente de succès et d' insuccès just i f ient une 

partie des dires et condamnent les autres; que 

j e ne voulais pas non plus ni former nouvelle 

école, ce qui eût été ridicule et folie de ma part, 

ni rompre une scrupuleuse impartialité profes-

sionnelle, il ne me restait que la ressource de 

transcrire avec soin les opinions des chefs d'école 

et de leurs principaux disciples et de regarder 

ces matériaux hétérogènes c o m m e des parties 

intégrantes d'un môme corps de doctrine. 

A u j u g e m e n t du médecin et à son expérience 

de dégager de ces avis, plus souvent incomplets 

que contradictoires, ce qui lui semblera le plus 

voisin de la vérité. 

A u reste, il n 'y a pas lieu de regretter cette 

accumulation de règles basées sur le nombre 

considérable d'observations recueillies par tant 

d'auteurs compétents. Quand désormais le méde-

cin sera assez h e u r e u x pour voir ses procédés 

spéciaux couronnés de succès, loin de les croire 

les seuls bons et de planter un nouveau drapeau, 

il s 'efforcera, à la vue de résultats équivalents 

obtenus par d'autres voies, de découvrir de nou-

veaux faits, de dégager les conditions définies 

qui font qu'il y a constance dans les résultats, et 

de construire, avec l 'ensemble des renseigne-

ments obtenus, une théorie positive d'où il 

a. 
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p o u r r a t i r e r q u e l q u e f o i s de p réc i euses consé-

T à T ù il y ava i t désaccord e t a n t a g o n i s m e , 

régnera u n i o n e t conco rde . 
C e s c o n s i d é r a t i o n s d ' o r d r e m é t h o d i q u e n e 

m ' o n t p o i n t f a i t nég l ige r l e coté ma t é r i e l de m o n 
en t r ep r i se . O u t r e q u e j ' a i a p p o r t e u n g r a n d 
d a n s t a co r rec t ion des é p r e u v e s e t q u e p e u de 
coqui l les se so ien t g l i ssées , c o m m e p e u t en j u -
ge r le l e c t e u r , d a n s le cou r s de ce M a n u e l l e s 
c a r a c t è r e s q u e j ' a i cho i s i s t a n t p o u r le t e , e 
o r d i n a i r e q u e p o u r ce lu i des c i a h o n s , s o ^ d 
p lus l i s ib les . J ' a i auss i s t r i c t e m e n t dél m i t é 
c h a q u e chap i t r e , e t j ' a i divisé c h a c u n d eux. » 
a u t a n t d e s ec t ions e t de p a r a g r a p h e s don t 1 ob-
j e t es t t o u j o u r s m e n t i o n n é pa r u n t i t r e , q u e 1 a 
ex igé l a n a t u r e des m a t i è r e s t r a i t ées . 

Q u a n t aux appare i l s q u e j ' a i décr i t s , i ls o n t 
été dess inés avec exac t i tude e t t ous les chchés 
o b t e n u s s o n t v e n u s avec u n e g r a n d e n e t t e t é . 

J e c ro is avo i r r e m p l i s c r u p u l e u s e m e n t , p a r 
t a n t d ' app l i ca t ion et t a n t de p r é c a u t i o n s , le 
p r o g r a m m e q u e j e m ' é t a i s t r acé . Pu i sse m a i n -
tenant ce M a n u e l r e n d r e a u x m é d e c i n s t o u s l es 
pet i ts se rv ices q u e r é c l â m e u n e p r a t i q u e j o u r -
n a l i è r e ; ce s e r a i t pour moi l a p lus d igne r e c o m -

pense . 

J e v e u x , en t e r m i n a n t , r e m e r c i e r M. le D r Vi-
g o u r o u x , le s a v a n t é l e c t r o t h é r a p e u t c de la Sa lpè -
t r i è re , qui m ' a f a i t le g r a n d h o n n e u r de do te r 
m o n l ivre d ' u n e pré face p le ine , c o m m e t o u t ce 
qui sor t de sa m a i n , de j u s t e s s e e t d ' e s p r i t . 



P R É F A C E 

M. Trouvé me fai t l ' h o n n e u r de m e demande r 
une préface. J e suppose que , malgré toute sa 
modest ie , il ne peut c ro i re nécessa i re qu ' on le 
p résen te à ses l ec teurs . Sa célébri té de cons t ruc-
teur et d ' i n v e n t e u r est t rop bien établie pou r 
qu ' i l soi t à propos d 'en fa i re m ê m e ment ion . A 
ce point de vue, une préface se ra i t donc bien 
inut i le . Mais le nouvel ouvrage de M. T r o u v é 
s 'adresse tout spéc ia lement a u x médec ins ; dès 
lors , les réflexions qu' i l suggère à un prat icien 
peuven t ne pas ê t re inoppor tunes . 

L 'é lec t ro thérapie , c 'es t -à-di re l ' appl ica t ion de 
l 'é lectr ic i té à l ' a r t de gué r i r , est appréciée bien 
d iversement pa r le publ ic et pa r les médecins . 
P o u r le public, les mervei l les récen tes de l ' é lec -
tr ici té théor ique et indust r ie l le , d o n n e n t la p lus 
hau te idée du rô le qu'el le est appe lée à r empl i r 

..en médecine, et il n 'es t pas r a r e d ' en t endre des 
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gens du monde p roc lamer que l 'é lect r ic i té est la 
médecine de l ' aven i r . Du côté des médec ins , on 
ne t rouve pas le m ê m e en thous iasme , bien au 
con t r a i r e . On peu t m ê m e dire que, très généra-
l emen t , ils m o n t r e n t pou r l 'é lectr ic i té u n e ant i -
pa th ie m a r q u é e ; et il est t rès s ingul ier de cons-
t a t e r les bizarres p r é jugés qu' i ls e n t r e t i e n n e n t 
à ce su je t . D ' abord , et bien à t o r t ainsi que 
nous al lons le voir , i ls cons idèren t 1 e lec t ro the-
rapie c o m m e une spécialité. Or , on sait quel le 
dé faveur , de la par t de la science officielle, a 
r encon t r é j u s q u ' à ces dern ie rs t emps l 'applica-
tion du pr inc ipe de la division du travail , qui 
about i t à la spécial isat ion. A u j o u r d ' h u i la r éac -
t ion est fa i te , p e u t - ê t r e m ê m e est-el le excessive, 
et les anc iennes spécialités ont p resque toutes 
pris place dans l ' ense ignemen t . P a r quel phéno-
mène l ' é lec t ro thérap ie s 'est-elle t rouvée exclue 
de cet te réhabi l i ta t ion? C'est ce qu ' i l serait diffi-
cile de dire en peu de mots , car les ra i sons ou 
les prétextes sont mul t ip les . 

E s s a y o n s p o u r t a n t de démêler les pr inc ipa les . 
E n p remiè re l igne , l ' é lec t ro thérapie , di t -on, 

n 'es t pas de la médec ine , c'est de l 'électricité, 
c 'est-à-dire de la phys ique . Qeci est un a p h o r i s m e 
cou ran t . Or on connaî t l ' avers ion des médecins 
pou r les sciences qu i , clans les p r o g r a m m e s d e l à 

Facu l té , po r t en t le n o m impropre de sciences 
accessoires. C'est là une s ingular i té qui el le-même 
mér i te ra i t une digression. 11 y aura i t pa r exemple 
à examiner si l 'organisat ion de l ' en se ignemen t 
de la phys ique à l 'Ecole de médec ine répond à 
son but , et à r eche rche r m ê m e j u s q u ' à quel point 
peut ê t re just i f ié le main t ien d ' une cha i re qui 
n 'appar t ien t év idemment pas à l ' ense ignemen t 
supér ieur . Mais cela nous en t r a îne ra i t t rop lo in . 
Revenons au fait que n o u s venons de signaler : 
l ' an t ipa th ie des médec ins pour la phys ique . 
L 'é lec t ro thérapie a donc le double t o r t d 'ê t re 
une spécialité e t , qui pis e s t , une spécialité 
physique. 

En voilà déjà assez pou r expl iquer son aban -
don ; mais , il y a plus. Son efficacité t hé r apeu -
tique est contestée. On ne peu t c e r t a i n e m e n t 
pas f e rmer tou jour s les yeux et ne pas voir que 
la médica t ion é lect r ique a des succès. Qu 'à cela 
ne t ienne : ces succès sont dus à la suggest ion, 
ou, en langage moins m o d e r n e , à l ' imaginat ion 
des malades . C'est bien simple. 

Nous d i rons tou t à l ' heure ce qu ' i l f au t pense r 
de ces man iè res de voir . En a t t endan t , voici ce 
qui en résul te : l ' é lec t ro thérapie n ' e s t n i p ra-
t iquée, ni enseignée. On ne la connaî t -pas . Que 
l 'on p renne nos mei l leurs ouvrages de médecine ; 



neuf fois sur dix, s ' i l y est ques t ion d 'électr ici té , 
c 'es t d ' une façon e r ronée et en t ou t cas super -
ficielle et de seconde m a i n . 11 semble qu ' a r r ivé 
à cet endro i t l ' au t eu r ai t perdu t ou t à coup son 
souci de m é t h o d e et d 'exact i tude, et se soi t dit : 
il est inu t i le de se gêner , ceci n 'es t plus de la 
médec ine . Nous p o u r r i o n s citer à l ' appu i de 
n o t r e asse r t ion des exemples é t o n n a n t s ; mais 
il ne s 'agi t ici de désobliger pe r sonne . 

L a pra t ique est à l ' avenan t . On se t rompera i t 
f o r t si on jugea i t du crédi t de l ' é lec t ro thérapie 
par le n o m b r e des appare i l s vendus par les cons-
t ruc teur s . Ces apparei ls sont le p lus souven t 
achetés par les malades. T rè s hab i t ue l l emen t en 
effet, u n e cure é lect r ique consis te en ceci : le 
médecin prescr i t l ' acquis i t ion d 'un appareil dont 
le choix est o rd ina i r emen t laissé au fabr icant , 
auque l on demande aussi les ins t ruc t ions indis-
pensables , à mo ins q u ' o n ne s 'adresse pou r cela 
à un soi-disant spécialiste. Après ces pré l imi-
naires , le t r a i t e m e n t marche -tout seul , exécuté 
par le m a l a d e lu i -même ou par u n servi teur 
intelligent. Dans l ' é lec t ro thérapie , on ne voit que 
l ' appare i l ; dès qu ' i l m a r c h e , dès que le malade 
est électrisé, tou t est dit . De méthode , de pro-
cédés, d ' indica t ions , d ' incompat ibi l i tés t hé r apeu -
tiques, il n ' en est pas ques t ion . A quoi bon 

d 'a i l leurs pou r une médicat ion réservée le p lus 
souven t aux incurables ou aux malades imagi -
naires . E n effet, la médicat ion é lect r ique n 'es t 
guè re pr i se au sér ieux. On veut bien la conseil ler 
dans les cas où il n 'y a r a i s o n n a b l e m e n t r ien à 
en a t tendre , ou m ê m e dans ceux où elle n 'es t 
que nuis ible , comme par exemple l 'hémiplégie 
de cause organ ique . Mais dès qu'i l s 'agit d ' u n e 
affection qui pour ra i t ê t re t rai tée pa r l 'électr ici té 
plus u t i l emen t que par les au t res moyens , on a 
p e u r d ' ag i r ; on s 'abst ient parce qu 'on ne sai t 
pas. P a r f o i s des malades , mieux in fo rmés à cet 
égard que l eu r médecin , lui suggè ren t t imide-
m e n t l 'électricité. Ils eussent mieux fa i t de se 
taire. L a réponse est t ou jou r s négat ive. S'ils sont 
ne rveux , il ne f au t pas d 'électr ici té; l 'é lectr ici té 
est exci tante , c 'est connu . S'ils ne sont pas ner-
veux, il n ' en f au t pas davan tage ; l 'électr ici té ne 
convien t que dans les affections nerveuses , c 'est 
non moins c o n n u . Ou bien encore la demande 
indiscrète ne provoque qu 'un sour i re indu lgen t 
ou quelque pla isanter ie spir i tuel le , mais n o n iné-
dite sur la sugges t ion . E t le malade , a demi con-
vaincu, se rés igne à con t inuer la série des essais 
qui ne lui ont pas réuss i jusqu ' i c i . P o u r les 
var ier , il change souvent de médec in ; il finit 
par en r e n c o n t r e r un par t i san de l 'é lectr ici té , et 



il gué r i t . C o m m e n t se fait-il , s ecrie-t- i l , qu 'on 
ne m'ai t pas prescr i t l 'é lectr ici té plus tôt , depuis 
dix ans qu 'on me t rai te? Nous ne nous cha rge -
rons pas de r é p o n d r e ; mais ce que nous p o u -
vons a f f i rmer , c 'es t que c 'est là u n e his toi re de 

t o u s les j ou r s . 
E n r é sumé , d ' u n e façon généra le , l 'é lectr ici te 

n 'es t guè re employée , n i c o m m e il le f audra i t , 

ni quand il le faudra i t . 
Dans ce procès que n o u s faisons à nos con-

f rè res , t ous les tor ts ne sont pour t an t pas de 
leur côté. I ls peuven t al léguer des mot i f s t r è s 
réels et m a l h e u r e u s e m e n t t rès p ropres à les 
dé tou rne r de l 'é lectr ici té . Un des p r inc ipaux est 
sans doute dans les abus du char la tan i sme. 
L 'é ta lage du matér ie l de l 'é lectrothérapie et la 
parodie de ses p rocédés sont des m o y e n s s ingu-
l i è r e m e n t commodes pour les méd icas t r e s ; aussi 
ont- i ls depuis long temps exploité cet te b ranche 
avec prédi lect ion. Dans ces dern ie rs temps , le 
cha r l a tan i sme électro-médical , avec ou sans 
diplôme, a pr is des p ropor t ions v ra imen t déplo-
rab les ; à tel point qu 'on se demande si l ' auto-
r i té n e pou r r a i t pas in te rveni r pour protéger le 
publ ic . ~ •* 

Le mal serai t moins g rand si les médecins 

é ta ien t mieux en é ta t de s'en rendre compte et 

d 'éclairer les malades, au lieu de se désintéresser 
de la quest ion et d ' a b a n d o n n e r l ' é l ec t ro thérap ie 
aux médicas t res . 

Un a u t r e grief du m ê m e o rd re peut ê t re celui-
ci : dans la quan t i t é de publ ica t ions relat ives à 
l ' é lec t rothérapie et qual if iées de sc ient i f iques , 
beaucoup ne méri tent m a n i f e s t e m e n t pas cet te 
appellation. Mais n'est-il pas évident que si les 
product ions de cet te na tu re r encon t ra i en t un 
n o m b r e suffisant de lecteurs compétents leur 
niveau s 'é lèverai t? 

Ce serai t donc un cercle vicieux que de r e n d r e 
l 'é lectrothérapie solidaire des abus auxque ls elle 
sert de pré texte . 

Nous venons de voir quels p ré jugés s 'oppo-
sent à l 'emploi r a t ionne l de l 'électr ici té en méde-
cine. Est-il bien nécessaire de m o n t r e r ma in t e -
nan t que ce ne sont que des p ré jugés? En tout 
cas, peu de mots suff i ront . 

D'abord l 'é lectrothérapie n 'es t pas de la phy-
sique. Voici une observat ion préalable , bien 
facile à vérif ier : On peut ê t re un é m i n e n t phy-
sicien et ne pas ê t re ipso facto en état de fa i re 
congru ment la moindre appl icat ion électro-
médicale . Mais p r e n o n s la quest ion de plus hau t . 
Quelle est la pa r t exacte des conna issances 
phys iques dans l ' é lec t ro thérapie? Év idemment 



elle est t rès g r a n d e t a n t qu ' i l s 'agi t de com-
p rend re la théor ie des apparei ls , celle des p h é -
n o m è n e s é lec t r iques don t l ' économie peut ê t re 
le siège ; mais ce n 'es t là q u ' u n pré l imina i re . 
Cela ne r ega rde que l 'exécut ion ou u n e par t ie de 
l ' exécut ion . I l ne suff i t pas d 'appl iquer l 'é lectr i-
cité. Avant d 'en v e n i r là, il a fa l lu d iagnost iquer 
l 'affect ion, t rouver l ' indica t ion , choisir la mé-
thode et le procédé à employer . T o u t cela est 
de la médec ine pu re et c 'est la par t i e v r a i m e n t 
essentielle. L ' a u t r e , la par t ie t echnique , com-
posée par moi t ié de not ions théor iques d'électri-
cité et de no t ions empi r iques , se rédui t en réal i té 
à peu de chose. 

L ' é l ec t ro thé rap ie , comme la thé rapeu t ique , 
comme la médecine e l le -même, n 'es t que de la 
science appl iquée. Si on analyse u n acte médical 
que lconque , on consta te qu ' i l se dédui t t o u j o u r s 
d ' une combinaison de no t ions e m p r u n t é e s à dif-
fé rentes b ranches de connaissances . Dans n o t r e 
cas, une de ces b ranches est l 'é lectr ici té; ma i s le 
fait phys ique se compl ique des condi t ions i n h é -
rentes à l ' ê t re v ivan t . 

P r e n o n s pour exemple la rés is tance électr ique. 
Voilà bien u n e p ropr ié té p u r e m e n t phys ique , 
c o m m u n e à tous les corps , organisés ou n o n . 
Essayons de la m e s u r e r chez l ' homme. Nous 

cons ta te rons sans peine que cet te rés i s tance va-
r ie avec la force é lec t romolr ice employée , pa rce 
que le passage du couran t éveille des réact ions 
physiologiques qui modif ien t à tout ins tan t les 
condit ions phys iques du conducteur . Dès lors, ce 
qui devient exc lus ivement in t é res san t ce sont 
les va r i a t ions de la rés i s tance et n o n la m e s u r e 
absolue, laquelle n 'exis te pas . Un p u r physic ien 
se méprendra i t donc g r a v e m e n t s'il p ré tenda i t 
mesure r la rés i s tance du corps h u m a i n c o m m e 
celle de tout au t re électrolyto. Le corps pris en 
masse est un électrolyto sans doute ; mais de plus 
il est v ivant , pourvu de systèmes n e r v e u x et vas-
cula i re qui j ouen t un rôle p r épondé ran t dans le 
p h é n o m è n e . Il en est de m ê m e pou r tou tes les 
applicat ions. T o u j o u r s nous v e r r o n s la phys ique 
dans les apparei ls , m a i s dans le su j e t électr isé 
nous avons u n i q u e m e n t affai re à des fa i t s d ' o r -
d re biologique. 

L 'é lec t ro thérap ie n 'es t donc pas de la phy -
sique. Quand on utilise l 'act ion de l 'é lectr ic i té 
en vue du diagnost ic ou du t r a i t ement , on ne fai t 
pas plus de la physique que lo r squ 'on emploie 
le s téthoscope, l 'o | )htalmoscope, le cau tè re , les 
apparei ls or thopédiques , etc. 

Nous pouvons a jou t e r que l ' é lec t ro thérapie 
n 'es t pas davantage de la physiologie, pas p lus 



d 'a i l leurs que les au t re s par t ies de la t hé r apeu -
t ique . Il es t m ê m e à r e m a r q u e r qu 'en par t icu l ie r 
les données de l 'é lectrophysiologie ne se vé r i -
f ient que t r è s ma la i sément et i ncomplè t emen t 
chez l ' h o m m e . 

Sans doute la pra t ique rat ionnel le de l 'élec-
t ro thé rap ie suppose que lques not ions de p h y -
s ique et aussi quelques not ions ana tomiques , 
physiologiques et t hé rapeu t iques , c ' es t -à -d i re 
empi r iques . Mais ce serai t une g rande e r r e u r 
que de croi re que ces not ions pré l imina i res cons-
t i tuen t l ' é lec t ro thérapie e l le -même. Elles sont , si 
l 'on veut , la toile, les brosses et les couleurs ; 
elles ne sont pas le t ab leau . L ' é l ec t ro thé rap ie 
p r o p r e m e n t dite c o m m e n c e au lit du malade. 

Comme conséquence immédia te de ce qui pré-
cède nous pouvons conclure qu' i l n 'y a absolu-
ment a u c u n e ra i son pour que l ' é lec t rothérapie 
soit une spécial i té ; il est m ê m e impossible qu 'e l le 
en soi t u n e . Les quelques not ions préalables 
qu 'e l le suppose sont d 'ordre , te l lement é l émen-
taire et se r édu i sen t en réal i té à si peu de chose 
qu' i l sera i t puér i l d 'y voir mat iè re à spécial i té . 
D ' au t re pa r t , l 'applicat ion t h é r a p e u t i q u e de ces 
not ions est te l lement é tendue et var iée , puis-
qu 'e l le embras se presque toute la pathologie , 
qu'ici encore la spécialité est inadmissible . Quant 

à l 'opinion in te rmédia i re qui cons idérera i t les 
spécialistes c o m m e de s imples exécu teurs des 
prescr ip t ions de leurs conf rè res , elle ne rés is te 
pas non plus au moindre examen . Il est impos-
sible qu 'un sous-ordre , dés in téressé de la s igni-
fication cl inique du cas qu ' i l a à t ra i te r , don t la 
compétence , en réal i té ou par convent ion, est 
l imitée au fonc t ionnement de ses apparei ls , 
puisse en t i rer le parti convenable , si a t tent ive 
que soit la direction à laquel le il es t censé obéir . 
P o u r peu que l'on se r ep résen te les t â tonne -
ments inévitables d ' une cure é lec t r ique , les m o -
difications du procédé dont il y a à c h a q u e ins tan t 
à p rendre l ' ini t ia t ive, on v e r r a qu 'e l le ne peu t 
ê t re réel lement exécutée que p a r l e médecin t ra i -
tant lu i -même. A moins qu 'on ne veui l le se con-
tenter d 'un s imulacre de t r a i t e m e n t et qu 'on ne 
cherche d ' au t re sat isfact ion que de pouvoi r dire 
que le ma lade a été électr isé. 

Tout cela n ' empêche pas que les pra t ic iens ne 
reçoivent j ou rne l l emen t des circulaires où des 
venlouseurs , ba igneurs , masseurs , des doc teurs 
m ê m e , l eur off rent d 'é lect r iser les malades sous 
leur direction, par les mé thodes les plus nou-
velles. Ces bonnes gens ne savent é v i d e m m e n t 
pas de quoi il s 'agit ; ma i s ce n 'es t pas tou t à fait 
de leur faute . 
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E n fin de compte l 'é lectr ici té est un moyen 
thé rapeu t ique qui ne diffère en rien des au t res , 
et c o m m e tel il doit ê t re à la por tée e t dans les 
ma ins de tous les médecins . 

Mais l 'é lectr ici té a-t-el le une g rande va leur 
thé rapeu t ique , ou m ô m e u n e va leur quelconque ? 
Dans ces derniers t emps on a mis une cer ta ine 
affectat ion à fa i re m o n t r e de scepticisme en m a -
tière de thé rapeu t ique , et on a a t t r ibué l 'efficacité 
de p resque tous les moyens cura t i f s à la sugges-
t ion; où, si on veut , à l ' imagina t ion . Bon n o m b r e 
d 'espr i t s ont été sédui ts pa r la simplicité de cet te 
explicat ion, s u r t o u t en ce qui concerne l 'é lectr i-
cité, parce que celle-ci est moins connue et qu 'on 
é l imine de cette façon un su je t gênan t . E n con-
séquence, on entend assez souven t a f f i rmer que 
l 'é lectr ici té n 'agi t que par sugges t ion . I l y aura i t 
beaucoup à dire là-dessus. Remarquons seule-
m e n t que les médecins qui p roc lament cette as-
ser t ion avec le p lus d ' a s su rance sont p réc i sément 
ceux qui n ' on t pas d 'expér ience personnel le de 
l 'é lectr ici té . C'est d 'a i l leurs u n e asser t ion a 
priori don t il est facile de fa i re jus t ice par un 
a r g u m e n t du m ê m e g e n r e , sans qu' i l soit besoin 
d ' invoquer les fai ts . Les par t i sans de la sugges-
t ion do iven t fo rcémen t sou ten i r u n e de ces deux 
théor ies : que l 'électricité ne produi t s u r l ' o r g a -

n i sme a u c u n e action phys ique ou physio logique , 
ou bien que cet te action es t sans conséquence 
aucune au poin t de vue t hé r apeu t i que . I l n 'y a 
pas de mi l ieu . 

On peu t encore demander , avec plus de ra ison, 
si les procédés de l ' é lec t ro thérapie sont r a t i on -
nels , si ses indicat ions sont ne t t emen t fo rmulées . 
Sur ces quest ions la cr i t ique t rouve ra l a r g e m e n t 
à s ' exercer . E n raison m ê m e de la négl igence 
dont l 'é lectr ici té a été l 'obje t de la part des cli-
n ic iens il y a encore, dans ses appl icat ions , beau-
coup à rect if ier , à suppr imer , à a j o u t e r . Mais il 
fau t pour cela que la question ne soit plus éca r -
tée sous prétexte de spécial i té . 

Nous voilà r amenés à l 'objet de ces pages. Les 
p ré jugés s ignalés plus hau t d i spara î t ron t avec le 
t e m p s ; mais il res te ra tou jours cet épouvanta i l 
de la physique. Diff ici lement , un pra t ic ien , si 
conva incu qu' i l puisse ê t re de l ' impor tance de 
l 'électricité, se résoudra à r eprendre les ma t i è res 
depuis long temps oubliées, de son bacca lauréa t . 
E t cependant c o m m e n t fa i re de l 'é lectrothérapie 
avec que lque sat isfact ion si on ne connaî t r ien 
des propr ié tés des couran ts et des charges élec-
tr iques ; si volts et ampère s r é sonnen t c o m m e 
des mots d ' une l angue inconnue . C'est ici qu ' i n -
tervient fort à propos M. Trouvé. Il s 'est donné 



pour tâche, et on r econna î t r a sans difficulté qu ' i l 
es t on ne peu t m ieux qualif ié pour cela, de r endre 
accessibles à tous et sans le secours des fo rmu le s 
ma théma t iques (autre épouvantai l ) les no t ions 
d 'électr ici té v r a i m e n t nécessaires ou utiles poul-
ies appl icat ions médicales . 

Ou t re ces p remières not ions , il a r éun i la des-
cription des p r inc ipaux apparei ls de l ' é lec l ro thé-
rapie et de l 'é lectrophysiologie . Tout le m o n d e 
a i m e r a mieux l i re ces descr ip t ions écri tes par 
un h o m m e qui a l u i - m ê m e cons t ru i t et le p lus 
souven t inventé ces apparei ls , que s 'en rappor -
t e r aux descr ipt ions de seconde ou troisième main 
des manue l s . M. T r o u v é i n a u g u r e là u n e inno-
vat ion qui a son impor tance . A l 'avenir il n 'y 
a u r a p lus de ra ison pou r qu 'un au t eu r de manue l 
se croie obligé de se poser en technic ien et de 
rempl i r la m a j e u r e par t i e de ses pages par cles 
indica t ions et des f igures emprun tée s aux cata-
logues des cons t ruc teurs , après en avoir g l ané 
pas mal d ' au t re s dans les ouvrages de vulgar isa-
t ion de l 'é lectr ici té . Dorénavan t , ce qu ' on cher-
chera dans les manue l s ce sont les appl icat ions 
c l in iques et thérapeut iques . Quan t aux not ions 
pré l imina i res et aux descr ipt ions d 'appare i l s , on 
saura où les t rouver a i l leurs et t racées de ma in 
de maî t re . Cette répar t i t ion plus ra t ionnel le ren-

dra aux t ra i tés d 'é lec t ro thérapie le ca rac tè re 
exclusivement, médical qu ' i l s doivent avoir . 11 
est vra i que les au t eu r s n 'en se ron t pas pour cela 
plus à l 'aise. 

Donc la physique et les appare i l s au physic ien 
et au cons t ruc teu r ; l ' appl icat ion médicale au 
médecin : voilà la logique. P o u r t a n t M. T r o u v é 
semble donner tout le p remie r l ' exemple d ' une 
inf rac t ion à cet te règle . Le présent vo lume con-
tient en effet une par t ie t hé rapeu t ique . La déro-
gation n 'est qu ' appa ren te . Dans cet te par t ie , 
M. T r o u v é ne prend pas lu i -même la parole. Il 
s'est b o r n é à compiler les op in ions émises par 
un certain n o m b r e de médecins f r ança i s sur 
l 'emploi t h é r a p e u t i q u e de l 'é lectr ici té . P o u r m a 
part , j ' au ra i s p ré fé ré que son l ivre se l imitât à 
la part ie t echn ique qui cons t i tue sa ra ison d 'ê t re 
et son mér i te ; mais je dois reconna î t re que 
l 'ouvrage ainsi complété gagne en util i té pra-
t ique. Nous avons ainsi un vér i table fo rmula i re 
d 'électricité médicale , où le pra t ic ien p o u r r a 
t rouver pour bien des cas des règles ou des ins-
pira t ions . La par t ie médicale peut avoi r aussi un 
au t re intérêt , celui de p résen te r le tableau de 
l 'é tat actuel de la science f rança i se sur cet te 
b ranche de la thérapeut ique. Bien des lec teurs 
t rouveron t sans doute que cet é ta t n ' e s t pas des 



plus brillants et qu'il est fort à désirer que 

toutes ces questions soient examinées de plus 

près. C'est ce qui se fera dès que les cliniciens 

ne seront plus détournés, sous prétexte de phy-

sique, de l 'éj jctrothérapie qui n'appartient qu'à 

eux, et c'est à ce résultat que contribuera gran-

dement l 'ouvrage de M. Trouvé. 

Romain V I G O U H O L X . 

Octobre 1892. 
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G É N É R A L I T É S E T H I S T O R I Q U E . 

S t a t i q u e é l e c t r i q u e : Théories de Symmer , de Frankl in ; 
lois de Coulomb; définit ions d e l à force électr ique, du c h a m p 
électrique et de son intensité, de la densi té ou charge élec-
t r ique, île la t ens ion ; pouvoir des p o i n t e s ; répart i t ion et 
déperdit ion é lec t r iques ; inf luence; théorie de F a r a d a y ; écran 
électr ique. 

D y n a m i q u e é l e c t r i q u e : Théories de Galvani, de Volta; 
expériences de W . Thomson , de L ippmann ; théorie ch imique 
île Fab ron i ; loi de Becquerel ; loi de la résis tance, loi de 
Ohm ; associat ions des couples en série, en sur face ; dériva-
t ion; expérience d'OErsted ; règle et lois d 'Ampère , solé-
noïdes, théorie électrologique de l ' a imant ; découverted 'Arago, 
é lec t ro-a imant ; loi de Lenze t de Jacobi ; magné t i sme réma-
nen t ; découverte de Faraday ,é lec t rodynamisme, indu i t , induc-
teur, lois de rélecti 'odynamisme, loi "de Lenz, ex t ra -courants 
d 'ouverture et de fermeture , lois de Matteucci, couran t s al ter-
natifs, courants redressés ou cont inus , commuta teu r s . 

Généra l i t és . 

L'électricité est une propriété générale des corps 
dont la nature , comme celte de toutes les autres pro-
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plus br i l lants et qu ' i l est for t à désirer que 
tou tes ces ques t ions soient examinées de plus 
près. C'est ce qu i se f e ra dès que les cl iniciens 
ne se ron t p lus dé tou rnés , sous pré tex te de phy -
s ique, de l ' é lec t ro thérapie qui n ' appa r t i en t qu 'à 
eux , et c 'est à ce résu l ta t que con t r ibuera g r a n -
d e m e n t l ' ouvrage de M. T rouvé . 

Romain V I G O U H O L X . 

Octobre 1892. 

M A N U E L 

T H É O R I Q U E , I N S T R U M E N T A I . E T P R A T I Q U E 

D'ÉLECTROLOGIE MÉDICALE 

C H A P I T R E P R E M I E R 

É L E C T R O L O G I E 

O n no p e u t c o n t e s t e r l a s u b o r d i n a t i o n o b j e c t i v e 
d e l a b i o l o g i e e n v e r s l ' e n s e m b l e d e l a c o s m o l o g i e . 

A ^ COMTE. 

G É N É R A L I T É S E T H I S T O R I Q U E . 

S t a t i q u e é l e c t r i q u e : Théories de Symmer , de Frankl in ; 
lois de Coulomb; définit ions d e l à force électr ique, du c h a m p 
électrique et de son intensité, de la densi té ou charge élec-
t r ique, île la t ens ion ; pouvoir des p o i n t e s ; répart i t ion et 
déperdit ion é lec t r iques ; inf luence; théorie de F a r a d a y ; écran 
électr ique. 

D y n a m i q u e é l e c t r i q u e : Théories de Galvani, de Volta; 
expériences de W . Thomson, de Lippmann ; théorie ch imique 
île Fab ron i ; loi de Becquerel ; loi de la résis tance, loi de 
O h m ; associat ions des couples en série, en sur face ; dériva-
t ion; expérience d'OErsted ; règle et lois d 'Ampère, solé-
noïdes, théorie électrologique de l ' a imant ; découverted 'Arago, 
é lec t ro-a imant ; loi de Lenze t de Jacobi ; magné t i sme réma-
nen t ; découverte de Faraday ,é lec t rodynamisme, indu i t , indue-
leur, lois de l ' é lectrodynamisme, loi "de Lenz, ex t ra -courants 
d 'ouverture et île fermeture , lois de Matteucci, courants al ter-
natifs, courants redressés ou cont inus , commuta teu r s . 

Général i tés . 

L'électricité est une propriété générale des corps 
dont la nature, comme celle de toutes les autres pro-
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priétés élémentaires de la matière, nous est et nous 
sera toujours entièrement inconnue 

tille se manifeste par des phénomènes mécaniques, 
calorifiques, lumineux, chimiques, physiologiques; 
et, réciproquement, le mouvement, la pression, le 
contact, la chaleur, la lumière, les actions chimi-
ques, les actions physiologiques tant végétales qu'a-
nimales, sont, en général, accompagnées de phéno-
mènes électriques. 

Le magnétisme qui est une propriété spéciale à 
certaines substances est aujourd'hui rattaché à 
l'électricité. Celle incorporation de la magnétologie 
à l'électrodvnamisme est justifiée pa r l e s découvertes 
fondamentales d'OErsted et d'Arago, et surtout par 
la série des beaux travaux d'Ampère et la construc-
tion de ses solénoïdes. Toutefois, l'assimilation totale 
du magnétisme à l'électricité 11e sera jamais parfaite 
tant qu'on ne sera point parvenu à rendre magné-
tiques à quelque degré toutes les substances, ou à 
expliquer positivement l'élection singulière du magné-
tisme pour un très petit nombre de substances déter-
minées. 

1 Newton disait que celui qui recherche les causes premières 
donne par cela même la preuve qu'il n'est pas un savant, et 
il prenait la peine de montrer que la gravitation universelle, 
phénomène phvsique le plus général et le plus simple qui nous 
soit connu, n'est point la cause de la pesanteur ,mais bien cette 
même pesanteur reconnue manifestat ion générale et commune 
à toutes les parties du système solaire : de sorte qu'il défi-
nissait à volonté la gravitation comme une pesanteur univer-
selle, et la pesanteur comme un cas de gravitation particulier 
propre à la planète Terre . Toute causalité était ainsi éliminée 
et remplacée par une simple liaison d'analogie. David Hume a 
complété et systématisé définitivement cette vue de Newton. 

La réversibilité (les phénomènes électriques, mé-
caniques, calorifiques, lumineux, chimiques, qui les 
rend ep quelque sorte équivalents et qui n'est qu'une 
interprétation de la loi universelle d'égalité des 
actions et réactions contraires, porte souvent le nom 
de corrélation des forces ou de conservation de 
l'énergie; mais elle n'implique nullement, comme 
plusieurs personnes seraient tentées de le croire, qu'il 
y ait identité entre ces phénomènes ; la variété indé-
finie de leurs modes de manifestation, en effet, nous 
contraint à les différencier. 

Histor ique. 

Les propriétés de la pierre d'aimant, ou 
aimant naturel , étaient connues bien avant les pre-
mières observations électrologiques. 

Cette dénomination de uayvv,; viendrait de Ma-
gnesia, ville de Lydie, dans les environs de laquelle 
on trouve l 'aimant en abondance1 . D'autres auteurs 
parlent d'un berger grec nommé Magnés qui aurait 
observé le pouvoir attractif de la pierre d 'aimant sur 

' Mottelay Histoire chronologique de l'électricité, du 
galvanisme du magnétisme et du télégraphe ( t rad. d'Alb de 
Deken in l'Industrie ,1e Bruxelles). Nous empruntons b e a u ! 
coup a ce livre d'érudition pour tout ce qu i ' conce rne nota" 
m m r m e . Nous y renvoyons le lecteur pour toutes es jus 
S r H n , W ^ U m a l t o électrique en a donné a u . e 
naduc ion française mais une traduction moins complète. 

Il est bien entendu toutefois que nous laissons au savant 
professeur américain la responsabilité de toutes ses asse tion 
Les,rares vérifications que nous avons tentées n'ont pas t ô t 
jours abouti, en eflet, ou même ne les ont pas c o n f i é e , 



le crochet métallique de sa houlette. Cela remonte-
rait à environ 1000 ans avant Jésus-Christ. 

Les Chinois ont certainement connu l 'aimant bien 
avant les Grecs, et dès l'antiquité la plus reculée ils 
se servaient déjà de la boussole pour se diriger à 
travers leurs immenses déserts. Vers 2637 avant 
Jésus-Christ, l 'empereur Hoang-ti, poursuivant un 
prince rebelle à travers les plaines de Tchou-lou, 
aurait fait construire un chariot portant une statue 
de femme qui indiquait les quatre points cardinaux 
et qui se tournait toujours vers le sud. En 1110 
avant Jésus-Christ, le savant Tcheou-Koung, mi-
nistre de Yon-Vang et de Tching-Vang, passe pour 
avoir enseigné aux ambassadeurs de Cochinchine 
et du Tônkiû l'usage de la boussole appelée tchi-
nan (char du sud) ou fse-nan (indicateur du sud). 

Le Cosmos signale encore l'emploi des chariots 
magnétiques par les Chinois ('1068 avant J.-O.) pour 
leur servir de guides dans les prairies de la Tar-
tarie. 

Salomon (1033 à 975 avant J.-C.) aurait eu con-
naissance de la boussole, et les Israélites l 'auraient 
employée dans leurs navigations. 

11 n'est pas jusqu'à Homère (environ 1000 à 907 
avant J.-C.) qui ne ferait mention de la polarité de 
l'aiguille aimantée et de son usage nautique, à 
l'époque du siège de Troie, par les Phéniciens et les 
Grecs. 

Ce qu'il y a de plus certain c'est que Thalès de 
. Milet (600 avant J.-C.) apprit , ou même découvrit, 

que l 'ambre jaune. r,).s/.xpov, jouissait de la singu-
lière propriété d'attirer les corps légers. A la même 

époque, les Étrusques connaissaient peut-être le 
pouvoir des pointes et se servaient de cette connais-
sance pour conjurer ou attirer la foudre. C'est ainsi 
qu'on explique la disparition subite de Homulus et 
de Tullus Hostilius, victimes ou d'un complot, ou de 
leur inexpérience ou de leur négligence. 

On a remarqué d'autre part qu'il n'est fait aucune 
allusion dans l 'Ecriture à la chute du tonnerre sur le 
temple de Jérusalem pendant une période de plus de 
(hx siècles. L'historien juif Jôsèphe dit, en eil'et, que 
le toit du temple était garni de flèches d'or aiguës qui 
communiquaient avec les cavernes pratiquées dans 
la colline. 

Claudian, poète latin (395 avant J.-C.), parle de l à 
torpille et de la faculté qu'elle a d'engourdir les 
autres poissons, 

Aristote (341 avant J.-C.) étudie {Hist. des anim ) 
la torpille et ses mœurs. 

Théophraste(321 avant J.-C.) reconnaît que le lvn-
cunum, que l'on croit être la tourmaline, attire non 
seulement les pailles, les feuilles sèches et les petits 
morceaux de bois ou d'écorce, mais aussi les frag-
ments minces de cuivre et de fer (Priestley, Hist. de 
lelect.). 

A l'école célèbre d'Alexandrie, Ptolémée II Phila-
delphe (285-247) ordonne à Thnocharès, son archi-
tecte de suspendre à l'aide d'aimants la statue en 
1er d Arsinoë dans le temple de Pharos. Ce mode de 
suspension paraît avoir été également à la mode sur 
la lin de l'Empire romain. Cassiodore (468-562) parie 
en effet, d'une statue de Cupidon ainsi suspendue 
dans le merveilleux temple de Diane à Éphèse, l 'une 



naturel* les p rop r i é« , m a g * ^ 

I e t » Pahie nous dit aussi que des indigènes 
• S * « de Calaha, guérissent leurs 

i n f a n t s e S e s mettant en contact avec des torpilles 
D après Saumaise, les Arabes connaissaient lar-

m r e s T Kou-Pbo, physicien chinois (W-3Î4 ) , «ui 

m m B J S M 
™ r i t a [ l n 2 siècles et Ampère pour démontrer 
autant que cela pouvait se faire, ee que 1 obscur 

évêque de Formies, observe 

écrit avec une légère variante « Nil nom sub luna! » 
Mais aussi quel aveuglement est le nôtre, ou plutôt 
comme il est encore bien vrai que tout se tient et 
s'enchaîne dans l'organisme social, tout comme dans 
l'organisme animal individuel ! Comme elle est juste 
l'assimilation de Pascal du genre humain à un homme 
qui ne meurt pas et qui apprend sans cesse ! Zosime, 
historien grec, qui vivait sous le règne de Théo-
dose II, rapporte (428) dans son Histoire de l'Empire 
romain du règne d'Auguste à l'an 4Î0, le fait de la 
séparation électrolytique des métaux, du cuivre dans 
une solution cuprique, et cette remarque va rester 
encore 1400 ans inféconde, jusqu'à ce que le dévelop-
pement de l'intelligence commune soit à même d'ap-
précier sa portée et de lui faire porter ses fruits. 
C'est ainsi que l'adolescent assiste en aveugle aux 
phénomènes les plus capitaux; il ne les voit que 
lorsque sa maturité mieux renseignée, c'est-à-dire 
plus instruite, est parvenue à saisir leur liaison avec 
d'autres phénomènes positivement connus. 

Saint Augustin cite une expérience faite devant 
r'évêque Sévère avec une aiguille flottant sur l'eau et 
un aimant dissimulé sous la table. 

Dans l'intervalle de deux siècles, la médecine n'a 
pas abandonné sa première acquisition électrothéra-
peutique. Aétius, médecin grec, rapporte (450) une 
nouvelle guérison de la goutte par les décharges pro-
voquées d'une torpille. 

Vers 1160, Eustache, évêque de Thessalonique, 
devançant l'abbé Nollet, voit des étincelles sortir du 
corps humain. 

Le poète français Guyot de Provins (1190) parle 
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f r t r b o t X " " d è s lors, d e d a n s I 

maide (1304-1.10), • » d jVafurîs 
Alexandre Neckham la d e < ' . 
B e r „ (1307) ; Tineen ^ ^ — • 
saint L o u i s e n ^ era dan on P ^ 

L'illustre Hoger Bacon a connu .man ^ 
pilles, etc., car il posséda . fe5 A m b c s 

qu'Aristote et antiquité, les Obernau ^ 
avaient écrit, et son maître, « ^ ^ f ^ d e n e e 
homme c a p a l # , » ^ ^ I n i t i a t e u r » ia 

S Ü \ e y i l t L d (1254) cite l 'aimant et l'aiguille 

S t J a s s s s ^ : 

S Ä S r r ä 
d e peur de Ç ^ ^ t S g r a n d de cette rfü. 

HISTORIQUE 9 
wège assure que le comte suédois Byerges fut récom-
pensé d'une boussole. 

L'astronome italien Riccioli dit que les navigateurs 
français sous saint Louis (1270) se servaient de la 
boussole. L'aiguille aimantée était soutenue sur 
l'eau au moyen de deux tubes en croix. 

La découverte de la boussole a été longtemps attri-
buée à un pilote italien Flavio de Gioja (1302), et, 
d'après Voltaire, il faudrait même attendre jusqu'en 
1327 ou même 1377, sous le règne d'Edouard III, roi 
d'Angleterre, pour voir apparaître les boussoles 
marines. 

Les observations vont dès lors se perfectionnant et 
deviennent plus précises. En 1436, Andréa Bianco 
publie un atlas dont les cartes montrent les varia-
tions de l'aiguille aimantée. 

Paraeelses (1490-io41), le grand chimiste suisse, a • 
eu connaissance de plusieurs phénomènes électroma-
gnétiques longtemps avant OErsted. Son vaste savoir 
lui servait à organiser des miracles, et son renom lui 
valut le titre de fondateur de l'école de magnétisme 
et de médecine magique. 

Dans son voyage de découverte, sur la route du 
Nouveau-Monde, Colomb trouve le 13 septembre 1492 
la ligne de déclinaison nulle, par 2° 1/2 environ au 
N.-O. des Açores. 

L'autre grand explorateur du Globe, Yasco de 
Gama, note, en 1497, l'emploi par les navigateurs de 
l'Océan Indien d'une boussole incommode formée 
non plus d une aiguille, mais d'une plaque de fer 
aimantée. 

Sébastien Cabot, à son tour, démontre en 1497 



au roi d'Angleterre que les variations sont irrégu-
Z Z et qu'elles ne peuvent se rapporter a un meri-

d i È n Î § 0 2 , Varthena rencontre la boussole chez les 

^G'est 'vers 1543-1544 que Georges Hartmann, vicaire 
de l'église de Saint-Sébalaud, à Nurembourg, observe 
le premier Yinclinaison de l'aiguille. H ecnt le 
4 mars 1544 au duc Albrecht de Prusse quel le est 

^ physicien italien G. délia Porta (1558-1589), 
auquel ¿n attribue l'invention de la chaire noue 
des dessinateurs et des photographes,se serait essaye 

combiner un télégraphe magnetique. 
d Robert Norman,°de Londres, en 1516, d o « 
valeur approchée de l'inclinaison : .1 la fixe a /1 f o0 . 

En 1581, Burroughs, contrôleur de la marine mar-
chande s o f i le r è g n e d'Elisabeth d'Angleterre, public 
de bonnes cartes de déclinaison. 

Un mathématicien anglais, Wright, prie les marins, 
dan son Traité dénégation (1590), de noter avec 
soin les déclinaisons et d'en tenir compte dans leurs 

C a lLamème année (1590), un chirurgien d e R i m i r J 
Julius Gœsar, observe qu'un barreau de foi f d a g 
parallèlement au méridien magnetique saunante 

8 C l Ï d e Porta n'est pas tombée d a i , l'oubli . 
S c L e n t e r décrit de nouveau, en-1600. ua télégraphe 
à aimants. En 1632, Galilée fera aussi allusion* un 
téléphone magnétique. 

Statique électrique. 

Enfin, voici William Gilbert (1600), médecin de la 
cour d'Angleterre, qui entreprend des expériences 
sérieuses et générales et mérite le titre de père de 
1 electrologie. C'est lui qui, le premier, vit qu'une 
foule de corps peuvent s'électriser. 

Dans son célèbre traité de Physiologia nova de 
Magnete, il rapporte l'électricité à une vertu sui 
generis. Boyle et Hartmann créèrent à leur tour la 
théorie des émanations glutineuses et Otto de Gué-
ricke, le célèbre inventeur de la machine pneuma-
tique, construit également la première machine élec-
trique : il obtint avec elle une lumière égale à celle 
qu'on voit lorsqu'on broie du sucre dans l'obscurité: 
_Mais ce n'est qu'un siècle après, avec Dufay (1698-

1739) et Symmer, que l'électrologie prit un caractère 
scientifique. Dufay établit mieux que ne l'avait fait 
Gilbert que tous les corps sont électrisables, y com-
pris les corps vivants; et aidé de Nollet il parvint à 
soutirer des étincelles du corps humain ; de plus, ayant 
remarqué, en 1733, qu'un corps éleclrisé au moyen 
d'un verre frotté avec de la laine repousse un autre 
corps électrisé de la même façon et attire un troisième 
corps électrisé au moyen d'un bâton de résine frotté 
avec une peau de chat, il distingua deux espèces d'élec-
tricité, l'électricité vitrée et l'électricité résineuse. 

Symmer donna une théorie de ces phénomènes : 
Tout corps à l'état naturel possède en quantités 
égales un FLUIDE V I T R É et un FLUIDE RÉSINEUX qui se 



neutralisent pour former le ^ 
frottement le fluide neutre se 
vitré passe sur l'un des deux corps en presence el le 
^ Z i n e ^ s u r Vautre : es fimdes sont 

« f f i ^ la bouteille de 
Leyde el trouvait le principe de la - « o n 
électrique, et, en 1780, Franklin commençai U a s e ne 
de ses importantes expériences sur la bouteille eu 
Leyde et le pouvoir des pointes qui le c o = 
à assimiler l'électricité atmosphérique a 1 etectacite 
de nos laboratoires et à adopter une nouvelle theone 

« W d'un seul fluide 
trique. Un corps à Votât naturel en contient une 
quantité biendéterminée et le frottement a s a -
lent pour effet de faire passer d'un 
frotteurs sur Vautre une certaine ^ 
L'un se trouve donc finalement electrise PLUS que 
dans son état normal el Vautre MOINS. 

On dit que le premier est électnsé positivement 

et le second négativement. 
Dans l'explication des phénomènes électriques, es 

théories de Symmer et de Franklin sont éqmvdentes 
et peuvent à volonté se substituer 1 une a 1 au c 
on choisit la plus commode selon le cas. Toutefois 
le fluide vitré prend communément le nom de fluide 
positif, e l l e fluide résineux celui-de fluide negatrL 
1 San; se préoccuper des théories qui de leur natui e 
ne sont toujours que des approximations s u e g s ^ 
de la réalité, en rapport avec l'ensemble des ren 
seignements acquis, Coulomb a établi par des expe-

riences précises les lois d'activités mutuelles des 
corps électrisés : 

1° Loi des distances. - Les actions entre les corps 
electrises varient en raison inverse du carré de leur 
distance ; 

2! Loi des masses- - A distance constante, ces 
actions sont proportionnelles au produit des quan-
tités d electricité, ou masses électriques, .possédées 
par les corps en présence. 

Soit ? l'action à l'unité de distance de l'unité de 
masse electrique sur une masse électrique égale 
chacune d'elles prise avec son signe ; d, la distance de 
deux corps de masses électriques q et c/- f leur 
action mutuelle. Les deux lois, ci-dessus se'confon-
dent dans la formule : 

Si q et q sont de même signe, il y a divergence 
u u e l01§nement, au cas où l'un au moins des corps 
est mobile ; s'ils sont de signes contraires, conver-
gence ou rapprochement. 

On appelle force électrique exercée sur une masse 
électrique q en un point déterminé de l'espace, la 
résultante des actions électriques élémentaires exer-
cée sur lui par les corps électrisés voisins ; et le champ 
électrique du système est le lieu des points de l'espace 
ou cette force a une valeurdéfinie ou susceptible d'être 
évaluée : 1 intensité du champ électrique en un point 
« a n t la valeur positive ou négative de l'action sur 
unite d electricité positive placée en ce point; si cette 

m ten si te est constante, le champ est dit uniforme. 



Coulomb eu étudiant la distribution de l 'électncUe 
à la S » des corps a prouvé que lorsquun corps 
tlîéZiïisé, Vélectricité importe exclusivement a sa 

électrique ou charge élec^ 
aue sur un élément de surface électnsée, le quotaen 
T l ' a masse électrique répandue sur ce élément 
par la surface de celui-ci, soit le quotient . 

dm 
ds ' 

Mais l'électricité répandue sur une surface p e n n é e 
ao-it en chaque point sur le milieu ambiant dans 
lequel elle tend à se perdre ; ce phénomène prend le 

de la densité électrique en chaque point 
Coulomb a encore constaté par expenence que la 

d ^ t e t r i q u e en ^ m ^ c o ^ ^ 
es-f proportionnelle à la quantité totale d eltmeue 

JrZée sur toute la surface et que le rapport de 
densitéé électriques en deux points de ce conducteur 
est indépendant de la charge totale 

Le pouvoir des pointes découvert par ^ a u R i m 
n'est qu 'une conséquence de ces lois : d c o n s u ^ m 
ce que la déperdition ou l 'écoulement de 1 electncite 

fermement en tous ses points sur un point inlei leur 

est nulle; et sur un point extérieur elle est la même 

Si l'électricité peut se t ransmettre au contact, la loi 

Un nombre quelconque de conducteurs électrisés 

l °PJlTm:S T COntactsePigent lacKan| 

Z t ^ T 6 m a i l U r e qUG l a t e n s i ^ élei 
inque soit la même en tous points 

Mais si bien isolés qu'on suppose les corps élec-
e s ' ' l s P e r d e n t toujours leur électricité au bout d 'un 

emps assez court. Les isoloirs servent de c o n d u c t s 
et 1 an et les vapeurs en s 'électrisant par contact 
contribuent encore à la déperdition 

Coulomb a formulé la loi du phénomène : 
e s f c l Z f ; "I"16 6t d°nt Vétat hygrométrique 
t l T T deperdition' Pédant un temps très 
C m L m proportionnelle à la charge, et Matteucci 

2 T l r c T d é I > e r d i i i o n ^ 
vapew d eau contenue dans l'air 

Tout ce que nous venons de dire ne concerne que 
t n o ? n m i C a t ! ° n S d ' é I e C t r i c i t é P - i n t a c t . Mai 
U o a démontre, en 1753, que des corps à l'état 

e « p Ï Ï n C - ê t,re é l e C t F i S é S à d i s t a n c e " 11 - m m a ces phenomenes phénomènes d'influence. 

lanc^urT UH Cond^™r agit à dis-
ëZci l Z C ° n d U C t e u r V o ù i n > me sorte que -e ux a se charge aussi d'électricité ; les points les 

m 2 T 0 C h é s de 1(1 source sonl 
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conduit à s 'occuper de la . uesUoa, a 
iluence dans VmducUon et i U donne J a l i o n : 

S S ^ B S S S S s s S » » 

D Y N A M I Q U E 1 Î L E C T I U Q U E 

me quantité delectrieité contraire qui est égale à 
propre charge. Mais il n'y a pas d'induction 
quand c est l inducteur qui enveloppe l'induit. 

Il resuite de ces théorèmes que lorsqu'un induc-
teur enveloppe complètement son induit, la charge 
de cet induit ne change pas, si on le met en com-
munication avec le sol, et qu'une seconde enveloppe 
conductrice se comporte comme un véritable É C I U N 

™™00E et Umite rigoureusement le champ d'in-

Dynamique électrique. 

La découverte de la génération continue de 1 elec-
ncite et de sa circulation dans un milieu conduc-

teur ferme sur lui-même est due à Galvani, profes-
seur d anatomie à Bologne, et date de 1786 

Galvani avait suspendu la région lombaire d 'une 
grenouille à son balcon en zinc, pa r les deux bran-
ches du nerf sciatique; ayant réuni ces branches par 
une tige de cuivre, il vit avec étonnement les pat tes 
de la grenouille s'agiter. J. Guichard Duverney. ana-
tomiste français, avait déjà observé (Mottelay.' Loc 
cit., le même fait dès 1700, mais il n'avait point su 
en tirer part i . 

On répète aujourd 'hui l 'expérience de Galvani 
1) en met tan t à nu la région lombaire d 'une 

grenouille et en prenant un arc métall ique formé 

f Un
K° b r a n c h e e n A B qu 'on passe sous les nerfs 

ombaires, et d 'une branche en cuivre BG dont on 
touche les membres inférieurs. On observe une 
secousse à chaque contact. 



Passant à la théorie, Galvani admit l'existence 
d'un fluide vital, qu'après lui on a nomme a.ussi 
tluide galvanique ; mais immédiatement .Volta s ins-
crivit en faux contre cette nouvelle doctrine et tenta 
d'établir la théorie du contact. Pour Volta, l'électri-
cité prend naissance au seul contact de deux mé-
taux par la vertu d'une force électromotrice. 

En réalité, Galvani et Volta avaient raison tous les 
deux : les fonctions vitales sont accompagnées d'un 
dégagement d'électricité et le contact de deux mé-
taux hétérogènes joue un certain rôle actif, peu précis 
il est vrai, dans la genèse électrique. 

Cette électrogénie par le simple contact, la seule 
reconnue par Volta, avait été niée, bien souvent, 
depuis l'éclosion de la doctrine électro-chimique de 
Fabroni. Des expériences récentes, entre autres celles 

de sir William Thomson ' et celles de M. Lippmann * 
ont cependant démontré péremptoirement sa réalité 
Ces deux éminents physiciens sont même arrivés à 
obtenir des courants d'une durée qui peut être indé-
lime, par l'électricité de contact. 

Dans l'immense majorité des cas, la théorie chi-
mique de Fabroni doit être préférée : ce sont les 
reactions chimiques qui dégagent l'électricité avec la 
plus grande abondance toutes les fois que l'on n'a 
pas recours à 1'électrodynamisme ou à l 'éleetroma-
gnetisme. 

L'instrument destiné à recueillir avec commodité 
1 electricité développée par ces réactions est dû à 

olta et porte le nom devenu impropre de pile 
donne par ce physicien à son premier appareil dis-
pose en colonne. 

Le nombre des piles est aujourd'hui indéfini. Mais 
la répartition de l'électricité dans toute réaction chi-
mique est gouvernée par la loi de Becquerel : 

S[tl y a combinaison, le comburant est électrisé 
positivement, el le combustible négativement; s'il y 
a decombinaison, le phénomène est inverse. 

On désigne par comburants, l'oxygène et les 
acides - ou les corps se comportant chimiquement 
comme tels - et par combustibles les bases. 

Uuant à la quantité d'électricité fournie dans 

eXpéHmental d'électricité el de 

c L u S T u : aÎ??T T ' B lesphénomènes électriques e, 
,,. 512 • d e 'phys- e l d e chim-> * série, vol. V, 

Voir aussi Boudet de Par is . Electricité médicale, p. 110. 



l 'unité de temps ou débit, elle est variable suivant 
certaines circonstances. 

Elle dépend : 1° de la na ture de l a réaction ; cet. 
influence por te le nom de force électromolnc^ 
elle entre comme coefficient constant dans 1 équation 

De la résistance, ou longueur réduite, des cir-
cuits intérieur et extérieur. La résistance d un circuit 
homogène est proport ionnel le à sa longueu ce e 
et en raison inverse de sa section droite et du coe 
ficient spécifique de conductilnlite elec n q u 
résistance d'un circuit hétérogène est égalé a la somme 
des résistances de ses éléments. 

Soit R la résistance d 'un circuit homogene, l >a 
longueur , s sa section et c son coefficient de conduc-
tibilité électrique. On a l 'équation : 

K étant la résistance de l 'unité de longueur et de 

l 'unité (le section du circuit. 
Ohm et Pouillet ont montré , le premier pai le 

calcul, le second par expérience, que : 
' L'intensité du courant d'une pile déterminée esl 
proportionnelle au quotient de la force electro-
motricepar la résistance totale du circuit. 

Soit donc e la force électromolrice de la pile, r ; a 
résistance intérieure, R la résistance extér ieure; 1 in-
tensité i du courant sera donnée par le calcul : 

e 
l = = Î T + 7 

Dans cette équation i et R + r sont susceptibles 
d etre évalués avec commodité et précision ; R + r 

ou résistance totale, par les formules ci-dessus, et l 'in-
tensité i du courant par ses effets mécaniques, ou 
chimiques. 

La force électromotrice sera déterminée par le 
produit : 

e = i (R + ' ')• 

Associons main tenant un nombre n de piles ou 
éléments égaux entre eux : 

Association en série. ~ Groupons tous ces élé-
ments de façon que le négatif de l 'un quelconque 
soit directement relié au positif d 'un seul des autres 
hn passant de l 'un d 'entre eux au suivant il y a une 
différence de potentiel égale au potentiel d 'un seul 
élément : la force électromotrice de la série est donc 
ne; de plus, la résistance intérieure totale est aussi 
proportionnelle au nombre des éléments, et la résis-
tance extérieure ne varie, pra t iquement , que d 'une 
façon négligeable. 

L'intensité I du courant sera donc égale à : 

j ne 
K + nr 

Association en surface. - Si l 'on réuni t entre eux 
tous les pôles positifs des n éléments et entre eux 
tous les n pôles négatifs, tout se passe évidemment 
•'ouime si l 'on n 'avait qu 'un seul g rand élément dont 
la *urlace de réaction serait n fois plus grande et 
eonsequemment la résistance intérieure n fois plus 
l'otite, que dans un petit élément, la force éleetro-
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motrice et la résistance extérieure restant les mêmes. 
La formule d'intensité est donc : 

Ou ce qui revient au même : 

ne, I = n II + r 

En étudiant les deux formulés d'association on 
voit que pour obtenir des éléments le courant d'in-
tensité maxima, il f audra les grouper en série ou en 
surface selon que la résistance extérieure R à vaincre 
sera faible ou forte. 

Avec les n éléments on peut aussi former p asso-
ciations en surface (ou batteries) de q éléments 
montés d 'abord en série. 

On a dans ce cas : 

1 = /d\ + qr 

n, nombre total des éléments. 
p, nombre des éléments en batteri 

' q, nombre des éléments en série. 

et on démontre facilement que pour obtenir d'une 
pile d'un nombre donné d'éléments un effet maxi-
mum, il faut associer ces éléments ou couples de 
manière que la différence des résistances intérieure 
et extérieure soit minima, nulle si possible. 

Il arrive assez souvent que sur le circuit extérieur on 
branche un circuit secondaire ; il est dit circuit de dé-

rivation et le courant qui le parcour t courant dérivé 
Les courants dérivés sont soumis aux deux lois 

suivantes : 
1° L'intensité du courant dérivé est directement 

proportionnelle à Vintensité du courant primitif et 
en raison inverse de la résistance totale du circuit 
de dérivation. 

2° La somme des intensités des courants dérivés 
égalé l intensité du courant primitif. 

Toutes les formules ci-dessus s 'appliquent égale-
ment aux piles thermo-électriques : seulement l'in-
tensité du courant augmente , toutes choses égales 
d'ailleurs, avec la différence des températures des 
soudures, mais moins vite qu'elles. 

Les réactions chimiques ne sont pas les seules 
sources d électricité comme nous allons bientôt le 
voir. OErsted découvrit (fig. 2) en 1819 qu'une aiguille 

+ _ | 

Fig. 2. - Expérience cf'OErsted. 

aman ee mobile placée dans le voisinage dun cou-
rant electrique s'écarte du méridien magnétique et 
s approche d'autant plus de la perpendiculaire au 
' ourant que celui-ci est plus intense et plus rap-
Proche; et peu après Ampère formula une règle 



•lite règle € Ampère, donnant le sens de la déviation 

^ I ^ ^ Z t e u r étant supposé placé clans le circuit 
face à l'aiguille et de telle façon que le courant 
entre par ses pieds et sorte par sa te te, le pôle 
austral est toujours dévié vers sa gauche 

Ce sont sur ees propriétés;fondamental i es de l e 
lectromagnétisme que Schweigger a fonde le gaUa-
tomZe on rhéomitre, instrument destiné a indiquer 
le passage d'un courant dans un conducteur par la 

£ d'une aiguille aimantée : le sens e ce 
déviation fait connaître celui du courant, et 1 ampli 
lude en mesure l'intensité 

Les galvanomètres se graduent par experienc , 
S,i7s sont destinés à mesurer des courants don la 
résistance est faille, leur sensMUlé estproporUœ, 
nelle à la section du fil et indépendante du nombre 
t ours de ce fil; si la résistance est au contraire 
très grande, la sensibilité est proportionnelle au 

n ° \ | f r è s Î a découverte fondamentale d'OErsted, Am-
p è r e ^ s'aperçut que les courants agissaiend * r e s -
saient les uns sur les autres et il établit la série des 

10 lo C o u r a n t s parallèles de même sens se 
repoussent, et de sens contraires s'attirent. 

2o Les actions entre deux éléments de couranU, 
parallèles sont proportionnelles aux intensités de 
ces courants etln raison inverse du carre de leur 
d i T Z x courants reclilignes angulaires se~re-
poussent lorsqu'ils s'approchent ou s'éloignent tov, 

les deux du sommet de l'angle; ils s'attirent si l'un 

étonne Ve''S 16 SOmmet qUa>ld Vmtre 

4o Dans un même courant chacun de ses éléments 
repousse le suivant et en est repoussé. 

•>" Un courant sinueux se comporte exactement de 
la meme façon qu'un courant rectiligne dont la 
proton sur la direction du courant influencé est 

Fig. 3. — Courants paral lèles 
de m ê m e sens . Fig- 1. — Courants paral-

lèles de sens contrai res . 

Fjg. 5. — Courants a n g u -
laires convergents . 

F ig . 6. — Courants a n g u -
laires d ivergents . 

des deux courants en présence l'un est mobile et 
autre fixe, le courant mobile prendra un mouve-

m e n q 8 u i v a n l , e g a g e n c e m e n t s d u ^ 
a a eie a u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

anslormera en rotation continue. 
Par la seule application de la loi universelle d'éga-

U.entre 1 action et la réaction, on peut prévoir que 
UU C 0 U r a u l d c c ^ q « e fixe fait dévier du méridien 

E L E C T H O L O G I l i U l i D I C A L K . ^ 



Fia-. 7, 8 et 9. — Solénoïdes d 'Ampère . 

lèmes de courants circulaires égaux et parallèles 
formés d'un fil d'archal replié sur lui-même comme 
un ressort en hélice, et il fit voir que ces appareils 
se comportent exactement comme des barreaux 
aimantés . 

Pour lui, des courants circulaires électriques exis-
teraient autour des molécules des substances magné-
tiques. Ouand ces substances ne sont pas aimantées, 

magnétique une aiguille aimantée mobile, récipro-
quement si le barreau aimanté est fixe et le courant 
mobile, celui-ci vient se mettre en croix avec le bar-
reau de telle façon que le pôle boréal de celui-ci reste 
à la droite du courant. 

Les expériences d'Ampère peuvent toutes è re 
répétées en faisant agir et réagir les uns sur les 
autres les courants et les aimants. 

Cette parfaite équivalence entre les phénomènes 
électriquesproprementdits et les phénomèneselectro-
magnétiques conduisit Ampère à assimiler le magné-
tisme à l'électricité. 

Il composa les solénoïdes (fig. -, 8 et 9) ou sys-
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tes courants sont dirigés en tous sens et se détruisent; 
mais l 'aimantation a précisément pour effet de les 
faire circuler dans des sens parallèles et de les fixer 
sur des axes rectilignes et parallèles. L'aiguille ou le 
barreau aimanté ne serait donc qu'une réunion ou 
faisceau de solénoïdes. Les courants d'Ampère sont 
dirigés dans un aimant dans le sens du mouvement 
des aiguilles d'une montre au pôle sud ou boréal, et 
en sens contraire au pôle nord ou austral. 

L'aimantation serait d'ailleurs provoquée par des 
courants électriques circulant autour de la Terre de 
l'ouest à l'est et dus à des variations thermiques. 

La Terre agit donc elle aussi comme un aimant et 
tout courant vertical mobile autour d'un axe pa-
rallèle vient se fixer après quelques oscillations dans 
un plan perpendiculaire au méridien magnétique : 
à l'est de son axe de rotation lorsqu'il est descen-
dant, et à l'ouest quand il est ascendant. 

En un mot, tout se passe comme s'il existait à l'in-
térieur de la Terre un puissant aimant à peu près 
parallèle à la ligne des pôles géographiques. 

Arago a montré qu'un courant électrique peut 
aussi, tout comme le Globe terrestre, aimanter cer-
taines substances dites magnétiques, au premier 
rang desquelles est le fer. Si c'est du fer doux, l'ai-
mantation n'est que temporaire et d 'autant plus 
courte que le fer est plus pur. Pour le fer complète-
ment pur, l 'aimantation ne dure que seulement pen-
dant le passage du courant ; on a ainsi un électro-
aimant. 

En général, les électro-aimants sont disposés en 
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fer à cheval eh on enroule sur leurs deux branches 
un grand nombre de spires de fil de cuivre recouvert 
de soie (fig. 10). L'enroulement se fait d'ailleurs 

Fig . 10. — Electro-aimant . 

en sens inverse sur les deux branches, de manière que 
celles-ci représentent chacune un pôle différent 1 . 

« Nous répétons ici l a fo rmule commune à tous les trai tés 
de phys ique ; mais , telle qu'el le est présentée , elle provoque 
p re sque généra lement une interprétat ion e r ronee . On est, pal-
elle, por té à regarder l ' embobinage du fil en sens inverse, sur 
les deux branches de l 'é lect ro-aimant , comme nécessai re , et 
une telle vue serai t inexacte, d ' au tan t que , dans l ' indus t r ie , les 
deux bobines sont ident iques et semblablement placées. 

La condition vraiment nécessaire à l'obtention de la double 
polarité est celle-ci, que le courant doit circuler en sens inverses 

Lenz et Jacobi ont trouvé qu'approximativement : 
La puissance cl'un électro-aimant est proportion-

nelle : 1" ci l'intensité du courant magnétisant ; 2° au 
nombre de spires de Vhélice; 3° à la racine carrée 
du diamètre du barreau. 

Mais on démontre, comme pour les piles, quepour 
obtenir le maximum d'effet, la résistance de la 
bobine doit égaler la somme des résistances à 
vaincre. Si donc celles-ci sont très grandes, on entou-
rera la bobine d'un fil long et fin; si elles sont fai-
bles, le fil devra être gros et court. 

Quand le courant d'aimantation est très intense, 
comme clans les grandes machines dynamo-électri-
ques, la puissance de l 'électro-aimant croit beaucoup 
plus vite que la racine carrée du diamètre du bar-
reau. 

dans les deux bobines, d ans l 'une a dextrorsum, clans l 'autre 
a smistrorsum. Or, ce t te condition essentielle est suscept ib le 
d'être réalisée de deux façons doub le s , soit d is t inc tement 
quatre façons . Tout dépend du mode de liaison électrique 
établi entre les bobines . 

1° et 2° Le couran t est ascendant ou descendant dans les 
deux branches : celles-ci doivent être embobinées en sens in -
verses. 

3° et 1° Le courant est a scendan t clans u n e b ranche et des-
cendant dans l 'autre : ces deux branches doivent être embobi-
nées dans le m ê m e sens . 

Comme nous venons de le dire, c 'est ce dernier mode qui est 
usuellement, employé. Le courant arr ive à l 'une des bobines, 
t raverse la totalité des sp i res et passe dans le circui t total de 
la seconde bobine, soit par l ' in te rmédia i redu fer doux de l ' a imant 
et l'on dit que le courant est à la masse, soit par la liaison di-
recte des extrémités semblables des deux fils; il r e tourne en-
suite au négatif de l 'é lectromoteur : de cet te façon le courant 
est bien a scendan t d a n s une branche et descendant dans 
I autre, bien que celles-ci soient ident iques et sor tent la p lupar t 
du temps du m ê m e rouet . 



L ' a imantation des électro-aimants persiste quel-
quefois après le passage du courant : cela t ient soi t a 
f i m p u r e t é du fer, soit à l 'a imantat ion de 1 a r m a t u r e 
qui réagit au contact sur les pôles de 1 électro-
a imant . Ce magnétisme rémanent se corrige dans le 
premier cas en substituant au fer employé u n ter 
parfai tement doux, et dans le second en empêchant 
tout contact direct de l ' a rma tu re avec 1 aimant. 

Si les hydro-électromoteurs étaient, il y a une 
t renta ine d 'années, les plus puissantes sources d élec-
tricité connues, elles le cèdent aujourd 'hui sous ce 
rappor t , comme nous l 'avons déjà dit, aux phéno-
mènes de l'élffctro dynamisme et aux phenomenes de 
l 'électromagnétisme. . 

Les courants d'induction ou courants induits, 
découverts par Faraday en 1832, se développent dans 
des conducteurs métall iques fermés par leur seul de-
placement dans le voisinage d 'un courant électrique, 
d 'un a imant ou même sous la seule influence du ma-
gnétisme terrestre. Ces agents divers qui provoquent 
Ses courants induits sont dits courants inducteurs 

Le circuit total des courants induits est dit 1 induit, 
et celui des courants inducteurs se nomme indue-

tPILV 
Tous les phénomènes d'intluencc que nous avons 

étudiés plus h a u t sont considérés aujourd 'hui comme 
de simples phénomènes d ' induction. Ceux-ci, en effet, 
tout comme les premiers, sont presque instantanés 
et ne se produisent qu 'au moment où le couran t 
inducteur commence ou finit, croît ou décroît, s ap-
proche ou s 'éloigne. 

Quant au sens du courant induit pa r r a p p o r t au 
courant inducteur considéré comme direct, il se dé-
termine par l 'une des règles suivantes : 

Io Quand un courant inducteur qui commence, 
croît ou se ra-pproclie, le courant induit est inverse; 

2° Quand un courant inducteur finit, décroît ou 
s'éloigne, le courant induit est direct; 

3" Quand un courant est continu, constant et fixe, 
il ne se produit pas de courant clans un circuit con-
ducteur fermé et voisin. 

Lenz a trouvé la loi qui lie les courants inducteurs 
et induits quand leur distance varie. 

Loi de Lenz : Quand un courant ou un aimant se 
déplace par rapport à un circuit conducteur fermé 
et voisin, il naît dans celui-ci un courant induit de 
sens tel qu'en réagissant suivant les lois de l'électro-
dynamisme sur l'inducteur, il lui ferait prendre un 
mouvement inverse de celui auquel est due l'induc-
tion. 

Dans cette loi, l ' a imant qui provoque l ' induction 
peut même être remplacé par le magnétisme ter-
restre. 

Deux circuits ne sont d ailleurs pas nécessaires 
pour donner lieu aux phénomènes d ' induction. 

Lorsqu'on vient ci ouvrir un même circuit formé 
d'un long fil fin d'archal enroulé un grand nombre 
de fois sur lui-même, comme dans une bobine, il se 
produit une vive étincelle. Faraday a admis que cha-
cune des spires provoque sur les spires qui l 'entou-
rent une action telle qu 'un nouveau courant direct 
circule dans toute la longueur du conducteur . C'est 
ce courant qu'il a nommé l 'extra-courant d'ouver-



Si le fil est gros et court, cet extra-courant est 

presque nul . produit bien encore, 

„dure; mais ceta-ci étant , d j r e M e , B 

q u é e s p l ; l s hau t de sens intensité. 

donnée P a r ^ 

I 

J f c ï U f*"*"' n 
im,««™ rs de t inducteur et de l induit; 

J ) M élément de temps entre des elements de m 

dées f i W - t des grandes machines é lee tn q ues ; 

dans toutes on trouve qu 'un circuit conducteur 
fermé se déplace clans un champ magnét ique ou 
mieux électromagnét ique et les courants induits 
directs et indirects sont recueillis soit alternative-
ment — et l 'on dit que la machine est à courants 
alternatifs — soit d 'une façon discontinue, mais de 
telle manière que les deux conduites collectrices ne 
reçoivent chacune que les courants de môme espèce. 
Ce dernier genre de machine est dit à courants 
redressés ou continu*. Ce redressement des courants 
s'obtient à l 'aide d 'apparei ls spéciaux nommés com-
mutateurs,, et la dénomination de continus qu'on leur 
attribue — dénominat ion évidemment inexacte au 
fond — leur vient de ce que deux courants induits 
successifs se suivent à des intervalles de temps 
(lôô" d e seconde, au minimum) absolument négli-
geables. 



C H A P I T R E I I 

É L E C T R O M É T R I E 

M E S U R E , U N I T É 

r . w . . » . l i t é uni tés fondamenta les , s y s t è m e C . G . S . ; 
1 " S ¿ ¡ o S t ^ M é c a n i q u e s , è lec t rométnques , ca lon-

métr iques , p i i o t o m è t n q u e s ^ m : e l m é c a -

Mesurer une grandeur , c'est la comparer et la rap-
ni i(M -\ une aut re grandeur de même espèce bien 

connue ^ t bien déterminée. On appelle celle-ci 
et on peut dire alors que mesurer une grand eu, 
c'est trouver combien cette grandeur contient de 

" Ï e ^ d e l 'uni té est donc la base fondamentale 

de la mesure . 

Unités. 

11 existe autant d 'unités qu'il y a de sorte de gran-
deurs . Aussi, à l 'origine de chacune des science, 

concrètes, chaque savant qui s'y livre adopte pour ses 
recherches des imités indépendantes les unes des 
autres, arbitraires, mais telles qu 'un calcul simple 
lui suffit pour passer de l 'unité à la mesure qu'il se 
propose. « C'est qu'il faut dans la prat ique, dit spi-
rituellement M. P. Laffitte un certain rappor t entre 
l'unité de mesure et la quant i té ; il est aussi incom-
mode de mesurer en millimètres la distance qui nous 
sépare de Calcutta, que de mesurer en mètres les 
dimensions d 'une araignée. » En général , le praticien 
ne coordonne pas en un seul système les diverses 
unités de son choix. 

Cependant lorsqu'une science arrive, dans son évo-
lution, au degré de précision nécessaire aux appli-
cations prat iques, la détermination d'un système 
commun d'unités connexes s 'impose, et cette dé-
termination tarde d ' au tan t moins que plus n o m -
breuses et plus étendues sont ces applications 
industrielles. 

Cela explique comment les électriciens n 'ont été 
conduits qu 'après les autres physiciens (leur science 
est la dernière venue) à s 'entendre sur l 'admission 
commune d 'un système d 'unités de mesure . 

Quand, à la fin du siècle dernier, la Convention 
songea à satisfaire enfin le besoin d 'uniformité dans 
les innombrables mesures françaises, besoin que le 
développement des transactions faisait ressentir 
depuis si longtemps et auquel Louis XI déjà voulait 
remédier, on ne se préoccupa que des nécessités pra-
tiques et immédiates et on laissa à l 'avenir le soin 

1 P. Laffitte. Les Grands Types de F Humanité. 



M \ N U E L D ' É L E C T R O L O G I E M É D I C A L E 

mesure. sans qu'on ait recours a leurs j 
m u l t i p l e s o u s o u s - m u l t i p l e s . 

Remarquons de plus que le gramme-poids n a pa-
une précision scientifique bien nette P « ^ " * 
avec la latitude et l'altitude du heu 
mesures qui en dérivent participent aussi, evicle 

T e V o ^ — 1 dos Électriciens, t e n u * I 
Paris en 1881, a adopté le système d'unités établi pa 
Associa t ion britannique. Ce nouveau système a 
r ^ e n s e avantage de ramener à trois unîtes londa-

toutes les unités tant mécaniques que geo-

de Copernic, de Descartes et de Newtoa que la ma 
S , ; ci l u e de nos sensations, et par elle de nos 
impressions, nous présente trois caractères 
vaux, fondamentaux : étendue, 
Or, la science de l'étendue, ou geometne, lepose su 
H mesure des seules longueurs; la science du 
mouvement, ou mécanique, sur la ^ 
masses ; la science de la duree sur la mesmc 

temps. 

Unité de longueur : le centimètre 
— masse : le gramme-masse 
— temps : la seconde. 

Le centimètre est la centième partie du mètre, tel 
qu'il est défini dans le système métrique ; le gramme-
masse est la masse d'un gramme, c'est-à-dire, dans un 
lieu quelconque du Globe, le rapport du poids du 
gramme à l'accélération de la pesanteur en ce lieu ; 
et la seconde, la —!—. partie du jour moyen ou joui-
civil. 

Ce système d'unités porte le nom de système centi-
mètre-gramme-seconde ou, par abréviation, système 
C.G.S. 

En pratique, les unités fondamentales ne sont pas 
toujoursfort commodes; elles sont tantôt trop grandes 
et tantôt trop petites. Les mesures évaluées avec ces 
unités comprendraient un trop grand nombre de 
chiffres. Aussi emploie-t-on le plus souvent leurs 
multiples ou sous-multiples qui s'indiquent au moyen 
des préfixes suivants : 

Multiples : Mega ou meg et qui désignent 1000 000 unités 
Myria io 000 — 
KUo i 000 — 
Ileçto 100 
Deca iQ 

de l'unité 

3 

Unité 
Sous-multiples : Dèci ~ 

Centi J L 
100 

F.LECTROLOGIE M É D I C A L E . 



S o u s - m u l t i p l e s : Milli 

Micro ou micr. 

1 
1 000 

1 
rôôôôôo 

de l ' u n i t e 

Toutefois ces p r ê t a s ne se ^ ^ ^ 

• T ' i n « ' : : ; , ! — e e s t t r t s s o u v e n t 

r T f p l « S u S t aussi, au lieu d 'employer les mul-L e p l u s s o u , r i t é f o n d a m e n t a l e . 

S i l t i " n 7 o u positif. Ainsi *» 000 000 de grammes-
m i s e s s 'écrira avec cette notation : 

2o X 10" g r a m m e s - m a s s e ; 

ot 1 - de seconde sera : 
23 000 

2 5 - 1 X 1 0 ' J s e c o n d e . 

U ivest pas toujours nécessaire de spécifier dans 

p ent 1 dire que celle relation est abstraite. La 
^ ^ R e l a t i o n permet donc l'établisse-

ment d 'un système de symboles conventionnels pou-
vant être universellement compris. Telle relation qui, 
avant la convention, était incompréhensible pour 
tous les savants ou les praticiens d 'une langue étran-
gère à celle de l 'auteur devient lumineuse dès qu 'on 
y introduit les nouveaux signes. Il y a là pour les 
algébristes — et nous désignons par ce nom tous 
ceux qui emploient les notations algébriques, aussi 
bien par accident que pa r habi tude — un avantage 
analogue à celui que présenterai t pour la société 
l'adoption universelle du système métr ique . 

L'avantage, toute proport ion de nombre gardée, 
serait même plus important , car la série presque illi-
mitée des symboles est rapportée aux trois symboles 
fondamentaux qui correspondent aux trois divisions 
capitales du système G.G.S. 

Ce sont : 
I. p o u r Jes l o n g u e u r s . 

M — n iasses . 
T — t e m p s . 

Affectés respectivement d 'exposants convenables 
et combinés entre eux suivant le mode prescrit pai-
la nature de la relation à exprimer, ils p rennent le 
nom de dimension, expression empruntée à i a langue 
anglaise que nous devons entendre dans le sens de 
relation abstraite menan t à la mesure. 

Prenons quelques exemples simples : la géométrie 
montre que la relation abstraite qui existe entre les 
valeurs numériques de la mesure de la surface d'un 
carré et celle de son côté est le carré du nombre 
exprimant la mesure de la longueur du côté. Cette 



qui nous offrirons spontanément m x i t é s 

métriques et électrométriques. 
P p C __ On sait qu'elles 

U N I T É S G É O M É T R I Q U E S U U . G • d e s u r -

sont au nombre de t ro is : mut ^ d u 

^ e ^ r ^ e U et l'unité de 

volume le centimètre cube. 
r (• s — Elles se subdivisent 

dynamiques. É vitesse et unité 
40 unités cinématiques . unité ue 

d'accélération e s t la vitesse de trans-
L'unite C. G. a® mouvement rec-

La dimension de la vitesse est . 

îj! ou L T~1
 j 

m u c a u < m : 0 « - b U e a parcouru] 

25 centimètres en 5 secondes ; sa vitesse moyenne, 
c'est-à-dire la vitesse constante de ce mouvement 
supposé uniforme a été de : 

âii.ij-1 ou o cm. 

L'unité C. G. S. d\accélération est l'accélération 
d'un mobile dont la vitesse augmente de 1 centimètre 
par seconde. 

Mais on sait que dans un mouvement uniformé-
ment accéléré, sans vitesse initiale, la vitesse acquise 
au bout d'un certain temps est égale au produit de 
l'accélération par ce temps ; la dimension de l'accé-
lération est donc : 

Dans le mouvement uniformément accéléré de la 
chute libre des corps, l'accélération qu'on désigne 
généralement g vaut 980,88 cm d'après Borda. 

Application numérique : Soit un mouvement uni-
formément accéléré dans lequel l'espace parcouru 
au bout de S sec. est de 75 cm., son accélération 
est: 

7a X 2 
- I F " = 6 c m 

Car on sait que dans un semblable mouvement la 
loi des espaces est donnée par la formule : 



où e désigne l'espace parcouru pendant le temps t ; 
l'accélération constante étant ••. 

Seulement, dans le système C. G. S., e et •; sont 
évalués en centimètres et / en secondes. 

2° Unités dynamiques : unité de force, unité de 
travail. 

L'unité C. G. S. de force est la force constante 
qui, agissant sur le gramme-masse pendant une 
seconde lui donne au bout de ce temps une vitesse 
initiale de un centimètre par seconde, ou. ce qui 
revient au même, c'est une force constante qui, 
agissant d'une façon continue sur le gramme-masse 
lui donne un mouvement uniformément accéléré 
dont l'accélération est d'un centimètre par seconde. 

Une force constante étant exprimée d'une manière 
générale par le produit de la masse du mobile sur 
lequel elle agit et. de l'accélération du mouvement 
qu'elle engendre, la dimension de la force est : 

M L T 

Cette unité G. G. S. de force a reçu le nom de 
dyne. 

Comme les forces attelées à un même mobile sont 
proportionnelles aux accélérations, l'intensité de la 
pesanteur sur le gramme-masse ou poids du gramme-
masse est de g dynes, ou approximativement 980,88 
dynes. 

En revanche, la dyne ne vaut que — ou 980 8g" du o 1 

gramme-poids. 
Cela fait voir que la dyne n'est pas plus cons-

tante que le gramme-poids. Aussi a-t-on choisi la 

niasse invariable du gramme comme caractéristique 
de la quantité de matière renfermée dans ce gramme. 

L'unité C. G. S. de travail est le travail d'une dyne 
qui fax t parcourir un centimètre à son point d'appli-
cation. On lui a donné le nom de erg. 

Sa dimension est évidemment 

M I.2 T- 2. 

Application numérique.— Le gramme vaut 980,88 
dynes, et le gramme en chute libre parcourt 490,44 
cm. Le travail de ces 980,88 dynes sera : 

980,88 x 490.41 = 481 362,7872 ergs 
ou à peu près 0,5 megergs. 

On sait que, bien souvent, l 'usage a gardé dans 
tous pays d'autres unités que celles dont nous 
venons de parler. Elles sont innombrables .et varient 
suivant les cas spéciaux à chaque science ou chaque 
art. Elles sont d'ailleurs bien claires et bien connues. 

Disons seulement qu'en biologie, comme dans les 
autres sciences, la dyne et l 'erg ne sont jamais 
utilisés pratiquement. On leur substitue respective-
ment le gramme et le kilogramme, le grammètre, 
le kilogrammètre et le cheval. 

be grammètre ou le kilogrammètre est le travail 
produit par une force de un gramme ou d'un kilo-
gramme qui déplace de un mètre, suivant sa direc-
tion, son point d'application ; et le cheval est un 
travail de 7o kilogrammètres. 

-M. W.-II. Preece a proposé au Congrès Interna-
tional des Electriciens de 1889 de renoncer totale-



ment à cette dénomination si arbitraire de cheval-
vapeur ou de horse-power et de les remplacer l'un 
et l 'autre par kilowatt dont nous allons voir bientôt 
la signification exacte. Le kilowatt vaut 10'® ergs par 
seconde (antérieurement à cette proposition le kilo-
watt était appelé ergdix), c'est-à-dire qu'il équivaut 
à 1,338 cheval-vapeur. 

Les mécaniciens ne semblent pas accueillir très 
favorablement celte unité de puissance. 

Le travail d'une machine fourni dans l'unité de 
l e m p s _ ]e plus souvent la seconde — se nomme 
puissance de cette machine; il y aurait ambiguïté à 
employer en ce sens le mot travail. 

U N I T É S ÉLECTROMÉTRIQUES. — En électrométrie on 
a dû également renoncer aux unités C. G. S. et on a 
adopté exclusivement quelques-uns de leurs mul-
tiples auxquels, pour éviter toute confusion, on a 
donné des noms spéciaux. 

L'ensemble des conventions sur lesquelles reposent 
les unités électriques universellement adoptées au-
jourd'hui s'appelle système électromagnétique. 11 
a été établi par le Congrès des Électriciens de 1881 ; 
il est basé sur les actions mutuelles des pôles magné-
tiques et des courants électriques. 

L'unité C. G. S. de pôle magnétique est le pôle 
magnétique qui repousse un pôle d'intensité magné-
tique égale placé à un centimètre de distance, avec 
une force égale à une dyne. ^ ^ 

Dimension : M ^ L ^ T " ' -

L'unité C. G. S. de champ magnétique estle champ 

qui réagit sur l'unité G. G. S. de pôle magnétique 
avec une force égale à une dyne. 

i 
Dimension : M * L - ^ ï ~ 

Et de ces unités G. G.S. purement magnétiques, on 
déduit les unités électromagnétiques C. G. S. et 
leurs multiples pratiques : 

On distingue les unités d'intensité, de quantité, de 
potentiel, de résistance et de capacité. 

Les lois qui ont servi à les relier entre elles, à les 
solidariser, sont les suivantes : 

1° Loi D ' A M P È R E : L'action mutuelle {self-induction) d'un 
élément de courant et d'une masse magnétique voisine est 
directement proportionnelle au produit de l'intensité de ce 
courant par la masse magnétique et en raison inverse du 
carré de la distance qui les sépare. 

. , , „ m I . s D ou la tormule : / = r— ' r2 

/ 'est l'action exercée par un élément s de courant 
d'intensité 1 sur une masse magnétique m placée à 
la distance r . 

2 " Loi D E C O U L O M B : La quantité d'électricité fournie 
dans un temps déterminé, par un courant d'intensité cons-
tante est égale au produit de cette intensité par la durée. 

Q = lt 

Q est la quantité d'électricité qui passe pendant le 
temps t dans un conducteur où circule un courant 
constant d'intensité I. 



30 Loi DK Onu : L'intensité est égale au quotient de la 
force électromotrice par la résistance totale du circuit. 

I est l ' intensité d 'un courant constant de poten-
tiel E quand la résistance totale du circuit est R. 

4° Loi DE JOULE : La quantité de chaleur dégagée dans 
un temps donné par un courant c o n s t a n t est proportionnelle, 
au produit du carré de l'intensité de ce courant par ta résis-
tance totale du circuit et pur ce temps. 

W Kl2 Ri 

W est la quanti té de chaleur dégagée par un cou-
ran t électrique constant d'intensité I et de résistance 
totale R dans le temps t. 

En combinant cette loi avec celle de Ohm, on 
obtient la nouvelle expression équivalente : 

W = K I E I 

qu 'on énonce quelquefois ainsi : Le travail d'un 
courant dans Vunité de temps (ce qui suppose qu'on 
a fait t - 1 dans la formule) est proportionnel au 
produit de l'intensité de ce courant par sa force 
électromotrice. 

5 ° L o i DE F A R A D A Y : C = 

C'est-à-dire que la capacité électrique C d'une sur-
face est proport ionnelle à la quanti té d'électricité 
dont elle est chargée et en raison inverse du potentiel. 

Unité d'intensité. — De la loi d 'Ampère on déduit : 

m. s 

et on voit que l 'unité C. G. S. d'intensité est l ' inten-
sité d 'un courant circulant dans un élément de cir-
cuit de un centimètre de longueur et exerçant une 
action de une dyne sur l 'unité de pôle magnét ique 
placé à l 'unité de distance de cet clément de cou-
rant. 

L'unité pratique ne vaut que le — de l 'unité 
C. G. S. On l 'appelle ampère en souvenir de la loi 
fondamentale. 

Unité de quantité. — La loi de Coulomb montre 
facilement que l 'unité C. G. S. de quanti té est égale 
à l 'unité G. G. S. d ' intensité. 

En pratique l 'unité d ' intensité, à laquelle on a 
donné le nom de coulomb est la quanti té d'électricité 
débitée en une seconde par un courant d 'un ampère. 
Le coulomb vaut d'unité C. G. S. 

Unité de force électromotrice. —Ce n'est pas de la 
loi de Ohm, mais de cette loi combinée avec celle de 
Joule qu'on déduit l 'unité de force électromotrice, 
c'est-à-dire de la formule W = I E i , ou plus explicite-
ment de E = . 

L'unité C. G. S. de force élcetromotrice est donc 
la force électromotrice d 'un courant d 'une intensité 
égale à l 'unité C. G. S. d' intensité, courant capable de 
développer un erg dans une seconde. 

En pratique, l 'unité de potentiel est le volt (de 
Yolta), défini comme égal à 10s unités C .G.S . 



Unité de résistance.— En revenant à ia Ioide Olmi, 

on 'voit que l'unité G. G. S. de résistance doit être 
la résistance d'un circuit parcouru par un courant 
d'un potentiel égal à l'unité G. G. S. et d'une inten-
sité égale à l'unité G. G. S. d'intensité. 

L'unité pratique de résistance est évidemment celle 
d'un circuit parcouru par un courant d'un volt et 
d'un ampère. Elle vaut : 

109 unités C. G. S. 

et porte le nom de ohm. 
Sir William Thomson a propose de fixer l'unité 

pratique de conductibilité, et il a choisi pour cette 
unité l'inverse de l 'unité pratique de résistance. Il 
lui a donné le nom de mho qu'il a formé par la per-
mutation inverse des lettres du mot ohm. 

La Conférence Internationale des unités électriques 
avait décidé en 1882 qu'il serait construit un étalon 
de résistance égale à l 'ohm et elle avait fait appel 
au dévouement des expérimentateurs de tous pays 
pour déterminer la longueur d'une colonne de mer-
cure d'un ohm théorique de résistance prise à la tem-
pérature de 0° et sous une section de lmmlL En 1884. 
elle prit connaissance des travaux faits à ce sujet et 
elle arrêta que I 'OHM LÉGAL serait la résistance d'une 
colonne de mercure de 1 n"t de section et de 106cm 

de longueur, à la température de la glace fondante. 

L'ohm légal anglais et l'ohm légal allemand sont 
un peu différents de l 'ohm légal français. Le premier 
vaut l" .000o ; le second est, par définition, la résis-
tance d'une colonne de mercure de l m m i de section 
et'de 1 mètre de longueur, à la température de 0°C. 
L'unité allemande porte le nom d'unité Siemens-
/lalske. 

1 ohm légal = 1,06 unité Siemens. 

Unité de capacité : De la loi de Faraday C = p- on lli 
déduit que l'unité C. G. S. de capacité est la capacité 
d'un condensateur chargé d'une quantité d'électricité 
égale à l'unité G. G. S. sous l 'unitéC.G.S. de potentiel. 

L'unité pratique de capacité qu'on a nommée farad 
est la capacité du condensateur chargé d'un coulomb 
avec un potentiel de un vol t . Elle équivaut à 
101'unités C. G. S. 

l'-n résumé les unités électriques pratiques1 sont : 

Pour l'intensité : l'ampère, déduit de la loi I = —— et 
qui vaut 10-' unités G. G. S. m" s 

— la quantité : le coulomb, déduit de la loi Q = If et 
qui vaut 10"1 unités C. G. S. 

— le potentiel : le volt, déduit de la loi W = IEi et qui 
vaut 10s unités C. G. S. 

E — la résistance : le ohm, déduit de la loi I = — et qui 
vaut 10° imités C. G. S. 

— la capacité : le farad, déduit de la loi G = -p- et 
qui vaut 10-° unités C. G. S. 

1 Avrai dire, ces unités pratiques sont les seules unités qui 
soient utiles à connaître pour les physiologistes et à plus forte 



On leur adjoint pour la puissance de débit le watt 
ou volt-ampère déduit de la formule W = 1E t quand 
on y fait t — 1. Le watt est le débit par seconde d'un 
courant électrique d'un ampcre et d'un volt. 

Quant à l'unité d'énergie électrique, c'est l 'énergie 
développée par un watt . On lui a donné le nom de 
•¡ouïe. Toutefois, comme le watt et le joule sont deux 
unités connexes, proportionnelles au temps pour une 
source constante, on conserve le plus souvent, mais 
à tort, le nom de watt à l'unité d'énergie. 

Remarquons que le watt (le joule par seconde) 
vaut • 1 .•,• kilogrammètre ou, ce qui revient au 
même, que le kilogrammètre vaut 9,8088 watts. 

Le cheval, ou travail de 78 kilogrammètres, vaut • 
donc 735,66 watts. 

UNITÉS TUERMOMÉTRIQUES ET CALORIMÉTRIQUES. — L ' u -

nité de température ou unité thermométrique est le 
degré centigrade ou degré Celsius (C. par abrévia-
tion). Le degré centigrade est la centième partie de 
l'échelle thermométrique, échelle divisée en parties 
égales et dont le zéro correspond à la température de 
la glace fondante et le centième degré à la tempéra-
turc de l'eau bouillante, la pression atmosphérique 
étant de 760 millimètres. 

Dans le thermomètre Réaumur le 0° correspond à 
la glace fondante et le 80° à l'ébullition de l'eau sous 
la pression normale ; dans le thermomètre Fahren-

vaison pou r les m é d e c i n s . Les unités théoriques d i tes absolues 
n e son t g u è r e utilisées, en effet , q u e par un n o m b r e des p l u s 
r e s t r e i n t s d ' e x p é r i m e n t a t e u r s ou de s a v a n t s . 

heit la température de la glace fondante marque 32" 
.et celle de l'eau bouillante 212°. 

On appelle encore températures absolues les tem-
pératures exprimées en degrés égaux aux degrés cen-
tigrades mais comptés à partir de 273° au-dessous du 
0" de l'échelle Celsius. 

Cette température de — 273° C. a été choisie comme 
repère, ou zéro dit absolu, pour cette raison que le 
coefficient de dilatation des gaz est approximative-
ment (Gay-Lussac) de ¿ , c'est-à-dire (loi de Ma-
riotte) qu'à 273° au-dessous du 0°C. un gaz renfermé 
dans une enceinte à volume constant perdrait, autant 
qu'on peut le prévoir, toute élasticité, et, consé-
quenunent, toutes les propriétés physiques que nous 
lui connaissons. 11 faut ajouter qu'on est parvenu à 
trouver des expressions très simples à plusieurs lois 
par l'emploi des températures absolues (principe de 
Carnot, loi du rayonnement de Liais, etc.). 

Quant à l'unité de quantité de chaleur, etc., c'est la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever de Io (nous 
ne nous servons que du degré centigrade) la tempé-
rature d'un gramme d'eau théoriquement, d 'un kilo-
gramme d'eau pratiquement. 

Dans un cas comme dans l 'autre, on appelle cette 
unité calorie. Pour éviter toute ambiguïté, nous appel-
lerons calorie, l'unité qui correspond au kilogramme 
et milli-calorie ou petite calorie, celle qui corres-
pond au gramme. 

Nous avons dit, au début, que les phénomènes cle 
tous genres qui agissent dans un système quelconque 
réagissent les uns sur les autres suivant des lois déter-
minées et une exacte équivalence. En particulier, on 



démontre en thermologie que l'action de 424 kilo-
grammètres peut équilibrer par réaction une quan-
tité de chaleur égale à une calorie et que, réciproque-
ment, une calorie bien employée peut donner 
naissance à un travail mécanique de 424 kilogram-
mêtres. 

Le travail de 424 kilogrammètres est dit équivalent 
de la calorie ou équivalent mécanique de la chaleur. 

U N I T É S PTIOTOMÉTUIQUES. — Les unités photomé-
triques sont nombreuses et varient en pratique avec 
chaque pays. 

En France, on prend le bec Careel, c'est-à-dire l'in-
tensité de lumière fournie par une lampe qui brûle 
à l 'heure 42 grammes d'huile de colza épurée, avec 
une flamme de 4 centimètres, et- cela dans certaines 
circonstances bien définies. 

On utilise encore la bougie d'Allemagne. C'est 
l'intensité de la lumière fournie par une bougie de 
paraffine de 20 millimètres de diamètre brûlant avec 
une flamme de 5 centimètres de hauteur. 

Le bec Garcel vaut 7,6 bougies allemandes. 
Les Anglais ont aussi une autre bougie (candie) ; 

le bec Carcel vaut 9,5 bougies anglaises. 
Enfin, depuis 1884, quelques physiciens sont con-

venus de prendre pour unité d'intensité de lumière, 
l'intensité de la lumière émise normalement par un 
centimètre carré de platine à la température de 
solidification (étalon "Violle). 

Il ne s'agit ici, pour le platine, que de la lumière 
blanche. 

Une commission a décidé en outre, pendant le Con-

grès de 1889, et sur la proposition de M. Crova que : 
Le degré d'incandescence cVune lampe à incan-

descence serait mesurée par le quotient des inten-
sités (:relatives ci la carcel) des radiations de longueur 
d'onde X = 1)82 et des radiations de longueur d'onde 
X = 637. 

Et elle a émis le vœu que l'indication de la puis-
sance lumineuse d'une lampe soit accompagnée de 
celle du degré d'incandescence auquel correspond, 
cette puissance, celte puissance étant donnée en 
bougies décimales, valant de l'étalon Violle. 

Pour obtenir le degré d'incandescence d'une lampe, 
on la compare « à une carcel et l'on place devant 
l'œil une cuve remplie, sous une épaisseur de 5mm, 
d'une solution dechlorurede nickel et de fer laissant 
passer une lumière dont la longueur d'onde est voi-
sine de À = 582 : soit a l 'intensité de la lampe dans 
ces conditions. La même mesure est recommencée en 
plaçant devant l'œil un verre rouge laissant passer 
une lumière dont la longueur d'onde est voisine de 
A = 657; soit b l'intensité de la lampe dans ces nou-
velles conditions : le rapport définit le degré d'in-
candescence ». (Procès-verbal de la séance du 
27 août 1889.) 

La solution de dialyse est formée de 22sr,321 de 
pcrchlorure de fer et de 27sr,191 de chlorure de nickel 
pur cristallisé. Le tout est dissous dans de l'eau dis-
tillée prise à la température de 15° C. 

L'étalon Violle, comme l'étalon Crova, sont des 
unités à l'usage des savants mais ils n'ont point la 
prétention d'être admis dans la pratique courante. 



Appareils de mesure. 

La déterminat ion de l 'unité ne suffit pas pour 
mesurer une grandeur : il faut pouvoir comparer 
cette g randeur à l 'unité, c'est-à-dire trouver le rap-
port numérique qui la lie à elle. 

Cette comparaison est ra rement possible à effec-
tuer menta lement avec les renseignements que nous 
fournissent nos sept modes de sentir : vision, audi-
tion, olfaction, gustat ion, musculation, calorition, 
électrition. D'où la nécessité de recourir à des appa-
reils ou ins t ruments spéciaux, dits de mesure, qui 
tous, ou presque tous, ont pour but, — notre sens de 
la vue é tant des sept le plus précis, — de ramener 
l 'opérat ion à une simple observation visuelle. 

Nous n 'avons pas le pouvoir, ni l ' intention, de 
décrire, ou même d 'énumérer les innombrables appa-
reils de mesure susceptibles d 'être employés en élec-
trophysiologie. Nous nous bornerons à donner les 
plus usuels, en élaguant même tous ceux qui sont 
bien connus et qui servent couramment dans les 
autres branches de la physique. 

Ils sont classés dansl 'ordre adopté pour les diverses 
uni tés : 

Mesures géométriques. — Les électriciens ont sou-
vent besoin d'un appareil micro métrique pour me-
surer le'calibre des fils conducteurs ou l 'épaisseur des 
disques métall iques. 

Le plus employé est le palmer qui, par sa solidité 

et son petit volume, est d 'un t ranspor t très facile. On 
peut évaluer avec lui des centièmes de millimètres, 
et son principe n'est au t re que celui de toutes les vis 
micrométriques. 

Dans les nouveaux modèles (fig. 41), la tête mobile 

Fig . 11. — Palmer . 

tourne folle, dès que la pression qu'elle exerce sur 
le fil ou la p laque dont on mesure le diamètre ou 
l'épaisseur atteint une valeur préa lab lement déter-
minée et très minime ; de cette façon, il n 'y a plus à 
craindre d'écraser le fil ou cette plaque, et les mesures 
sont toujours comparables. 

Voici deux nouveaux ins t ruments micrométr iques 
employés depuis un long temps dans l 'horlogerie de 
précision, et qui, modifiés légèrement comme nous 
l'avons fait, ne seraient point sans utilité pour les 
électriciens ou les physiologistes. 

Le premier (fig. 12) est basé sur les relations des 
triangles semblables. 

Contre un couteau d'acier fixe situé à la partie 
supérieure, vient buter un second couteau mobile : 
ce couteau fait par t ie d 'un levier qui pivote très 
près de la surface de contact et qui est terminée par 
une petite manet te , visible à la part ie inférieure de 



notre dessin et mobile dans une rainure. Dans notre 
modèle, la manette est remplacée par un couteau. 

L'épaisseur à mesurer étant placée entre les mà-

F i „ 12. — Appareil micrométr ique en usage flans l 'horlogerie 
de précision et disposé par M. Trouvé pour l ' é lec t rometne . 

choires supérieures, celles-ci tendent à revenir d'elles-
mêmes se toucher sous l'impulsion d'un léger ressort 
en spirale logé dans le pivot, et une aiguille entraînée 
dans le mouvement du grand bras de levier, indique 

sur un cadran gradué en 360 divisions, la mesure 
cherchée. 

Le rapport entre la longueur du petit bras du 
levier et la distance parcourue par l'aiguille indica-
trice est tel que chaque division du cadran repré-
sente exactement le ^ de millimètre. 

Ce petit appareil était ainsi fort commode pour la 
mesure des faibles calibres, mais il ne pouvait servir 
pour des diamètres un peu supérieurs à un milli-
mètre. 

Nous avons étendu l'amplitude de ses indications 
en disposant, à l 'extrémité du long bras du levier, 
à la partie inférieure, deux couteaux semblables aux 
premiers, et de telle sorte que chaque division du 
cadran représente non plus d e s ^ d e millimètre, 
mais des ^ de millimètre. Comme les divisions sont 
numérotées de 10 en '10, chaque nombre de divi-
sions divisé par 10, indique le nombre de millimè-
tres qui lui correspond. 

Il est bon de remarquer qu'un appareil semblable 
construit spécialement pour les besoins de l'électro-
métrie gagnerait à être gradué non plus en 360 par-
ties. mais en 400, conformément à la numération 
décimale. 

Cette graduation serait d'autant plus opportune 
que les nouvelles tables de logarithmes publiées par 
le Service géographique de l 'armée rapportent les 
angles, estimés d'après leurs lignes trigonomé-
triques, à la numération décimale, si justement 
adoptée dans toute son étendue par le gouvernement 
révolutionnaire. 
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Le second instrument de mesure (fig. 13) se com-

pose d 'une simple règle en acier trempé, composée 

Fig . 13. — Règle mioromé-
Iriijue de comparaison pour 
les t rès (aibles calibres. 

Fig. 14. 
Pied à coulisse à vis micro-

mét r ique et à vernier . 

de deux réglettes rectangulaires fortement réunies 
par ses extrémités et dont l 'écartement progressif est 
rendu fixe; cet écartement est limité à un millimètre. 

La longueur de la règle est divisée en 100 parties 
égales ce qui permet d'apprécier à l'œil jusqu'à des 

j - 0 0 

et même des de millimètre. 
Cet appareil ne comporte pas d'indications assez 

étendues, mais il est excellent quand il s'agit de com-
parer les calibres de deux fils très fins, comme des 
fils de platine, par exemple. Fût-il mal divisé, qu'on 
serait sur avec lui de posséder deux fils de diamètres 
pratiquement égaux. 

Nous citerons encore le pied micrométrique à cou-
lisse et à vernier de la figure 14 qui se compose d'une 
règle graduée terminée par un talon. Ce petit instru-
ment, ou compas d'épaisseur, permet facilement de 
prendre le diamètre des fils et l'épaisseur d'une 
plaque entre des limites très étendues à - i - e t même I oO 
à ^ près de millimètre. 

Mesures mécaniques. — 11 existe une multitude 
d'instruments pour mesurer les forces, les vitesses et 
le travail. 

Souvent on ramène la mesure des forces à l'éva-
luation d'un poids, et l 'appareil employé dans ce cas 
prend le nom de balance, quelle que soit sa forme. 
Dans tous les autres cas, on a recours à des appareils 
spéciaux appelés dynamomètres. 

M. Trouvé a réalisé pour son compte un dynamo-
mètre qui, contrairement à bien d'autres, peut servir 
aussi bien pour les petites forces que pour les grandes 
et qui peut être monté.en absorption ou en distribu-



lion à volonté. C'est un dynamomètre de rotation à 
ressort dont la puissance se gradue au nombre des 

F i „ . 1 5 . _ D y n a m o m è t r e u n i v e r s e l T r o u v é a v e c [ a c h o m è t r e 
i l i q u i d e à i n d i c a t i o n s m u l t i p l e s e t s i m u l t a n é e s . H s e m o n t e 
e n a b s o r p t i o n c o m m e e n d i s t r i b u t i o n . 

A, moteur en expérience 
B. B', frein dynamometr.que d absorpt oi. » "„„„¿très jusqu'à 
lâire pour toutes p ^ a n c e ^ U e p m s ^ » « ^ m è t w à indication curviligne 
celles de 30 à 40 k . log .ammeres . - < M ï ™ I i f l é j Cn K, au sommet 
de l 'effort sur «n cadran dont on » P j o n s u i , | c m ; i n 0 . 
de la ligure. _— D, compte- ours e, ^ ' o H ^ W e r s e s formes de compte-
mètre E. — E, manometre a liquide. — » , " „ , . . i i0 U D e d etan-
Tot rrl - 1 , dynamomètre à indicat.on « c l . h g n e - tffâflKau, du 
ctiéité entre le toum.quet E> et to ' 1 ' % , . c ç s o r t plat fixé par cha-
dynamomètre. - « î , ™ » " ^ t„h e s ^ n w n l r i q a e s composant l'axe du svs-
cune de ses extrémités a deux tubesconcenu q r mesurer celui-
tème et dont la distance rela ive, > a r a b l e avec i m U c a t e u r des 
ci à l 'aide d'une a.guOlc- m o b . l e ^ circulaire de tor-
mesures. - 4 plans i n d i n g J a n s i m , c t e n d a l l l a ,-amené 
sion en mouvement longitod.nal 5 r e s w _ 8 d'engagement de 
au contact parfait les deux plans incl.nes, _ 0 s transversale du 
l 'arbre coudé ou entraîne 1 aiguille indicatrice. ^ f 
ressort de rotation à lames multiples ou unique. 

lames élastiques plates composant le ressort (fig. 1S). 
La mesure des vitesses est toute aussi aisee que la 

mesure des forces. Elle s'opère soit à l'aide âe compte-
tours, ou enregistreurs totalisateurs des tours effec-
tués par la machine dans un temps donné, soit à 
l'aide d ' indicateurs des vitesses, ou tachomètres, ou 
laehymUres permettant d'évaluer à chaque instant 
la vitesse du moteur. La plupart des tachomètres 
comportent d'ailleurs l'adjonction d'enregistreurs 

Fig-. 16. — Dynamomètre universel Trouvé avec tacl iomètre 
robuste ent ièrement mécan ique . 

donnant un diagramme ou courbe continue des va-
riations de la vitesse. 

M. Trouvé; possède deux modèles de tachomètres : 
1 un, très robuste, n'est autre que la réduction de son 
propre dynamomètre (fig. 16) ; l 'autre est formé d'un 
tourniquet agissant par succion sur un manomètre à 
liquide (fig. 15) ou métallique (fig. 17). Ce dernier 
tacliomètre jouit de la propriété caractéristique de 
pouvoir transmettre ses indications à distance et sur 
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p l u s i e u r s p o i n t s à l a f o i s . P o u r e e t t e r a i s o n , n o u s l u i 

a v o n s d o n n é le n o m d e têlétacliometre . 

v , w ,7 - Dvnamomètre universel Trouvé avec tèlèlachomètre 
robus te à indica t ions mult iples et s .mul tanees . 

(Le manomè t r e à l iqu ide est remplacé par un manomet re 
métal l ique. ) 

La vitesse linéaire d 'un point se déduit de sa vitesse 
angulaire par la formule 

_ 7- r n 
v — "180 

dans laquelle n est le nombre de tours à l a minute , 
r la distance du point à l 'axe de rotation. 

Le travail é lémentaire développé par un moteur 
animé ou inanimé a pour mesure, on sait, le produit 
de la force agissante par la vitesse du point d appli-

' Ces aooareilfi sont longuement, décrits dans Les Nouvelles 
d é c o u v e r t e s enéteetricité, par M G. B a r r a i . - M i c h e l e , d, euu 
L'Appendice les mont re ra app l iqués a la m e s u r e de la foice 

muscu la i re h u m a i n e . 

cation de cette force prise dans le sens du déplace-
ment. La simple multiplication des indications simul-
tanées du dynamomètre et du taçhomètre fourni ra 
donc ce travail à tout instant. 

11 arrive quelquefois que force et vitesse sont fonc-
tions l 'une de l 'autre : cela se présente quand la résis-
tance à vaincre est constante. Alors trois courbes 
d'étalonnage ou un cadran muni de trois limbes con-
centriques, gradués une fois pour toutes, donneront 
immédiatement pa r lecture directe la force exercée, 
la vitesse acquise et le travail fourni . Grâce au télé-
tachomètre, le travail pourra être lu à distance et 
sur plusieurs points à la fois. 

Un autre dynamomèt re de la plus g rande simpli-
cité serait employé avec avantage par les médecins. 
11 est d 'autant plus recommandable que l 'apparei l 
est susceptible des applications mécaniques, phy-
siques et cliniques les plus variées. Ce dynamomètre 
n'est autre, en effet, que les dynamos Trouvé montées 
sur manège (v. page 141). Dans le circuit de ces 
dynamos on intercale un ampère-mètre et un volt-
mètre: le produit des ampères par les volts donne 
les vatts, lesquels divisés par g = 9,8088, ou ce qui est 
suffisant en prat ique courante, approximat ivement 
par 10, donne le nombre des k i logrammèlres déve-
loppés. Pour plus de précision on multiplie ce nombre 
de kilograinmètres par un coefficient constant qui est 
inverse du rendement de la dynamo et a été déter-
miné expérimentalement une fois pour toutes soit 
par le médecin lui-même, soit par le fabricant. 

11 est à remarquer que ce dynamomètre , si écono-
mique puisqu'il ne demande aucun appareil é t ranger 



à l 'outillage le plus strict de l 'é lectrothérapeute, 
dynamo, ampère-mètre et volt-mètre, j oud comme 
le té létachomètre Trouvé du pouvoir de t ransmet t re 
à distance et en même temps des indications sur plu-
sieurs points. Ce dynamomètre électrique et le dyna-
momètre universel sont les seuls qui possèdent cet 

avantage. . . 
Pour mesurer la puissance musculaire cl un sujet , 

il suffit de l 'atteler sur la manivelle de la dynamo et 
de mesurer avec l 'ampère-mètre et le volt-mètre le 
travail qu'il produit , déduction faite, comme nous 
venons de le dire, de la perte inévitable, mais connue, 
de la force vive absorbée par les résistances passives. 
Les petites dynamos Trouvé montées sur manège 
seront donc très utiles à la physiologie. 

Mesures électriques. - L'économie de 1 énergie 
électrique, sa production, sa répart i t ion et sa con-
sommation ou t ransformation est constamment sou-
mise à l ' influence prépondérante de la résistance du 
circuit (voir la loi d 'Ohm et les lois de la résistance). 
La mesure des résistances est donc la base de l 'elec-

trométrie. . 
Mesure des résistances. - Le plus simple (fig. lb; 

de tous les rhéostats se compose d'un tube de verre 
rempli d 'eau légèrement acidulée ou d'une dissolu-
tion sal ine; il est fermé par deux bouchons métal-
liques. dans l 'un desquels entre à f rot tement une tige 
b o n n e conductrice qu'on peut enfoncer plus ou moins 

dans le liquide. 
Cette ''tige et le bouchon opposé sont mis en 

communication avec l 'un et l 'autre pôle du généra-
teur . La résistance du circuit varie donc au fur et a 

mesure qu'on augmente ou qu'on diminue la longueur 
de la colonne d'eau interposée entre le bouchon fixe 
et la tige mobile, et les liquides étant mauvais conduc-
teurs, la résistance sera proport ionnelle à la longueur 
de cette colonne. Une simple division métr ique, ou 

mieux empirique, gravée sur le verre ou sur la tige 
peut donc mesurer la résistance introduite. 

Fig. 19. — Rhéosta t Trouvé . 

M. Trouvé a combiné un rhéostat tout aussi simple 
et qui, fondé sur le même principe, comporte un 
champ de variation beaucoup plus large. 

La résistance y est encore représentée par l 'épais-
seur variable d 'une veine liquide. Dans une cuve C 
(fig. 19) contenant le liquide, baignent deux bras 
coudés métalliques A, B, qui glissent à f ro t tement 
dans deux colonnettes E, E', en communication avec 



les pôles de la batterie. L'écartement des bras règle 
et mesure la résistance du circuit. 

Fig. 20 et 21. — Vues ex té r ieure et intérieure du rhéostat 
méta l l ique Trouvé . 

f 
La qualité dominante de ce rhéostat, c'est de per-

mettre de faire varier instantanément, grâce à un jeu 

de cuvettes de rechange, de liquides différents, la 
résistance introduite. 

Un autre rhéostat Trouvé (fig. 20 et 21), plus 
robuste et presque aussi simple peut rendre égale-
ment des services appréciables. 

C'est un ressort à boudin R, en fil* de maillechort 
renfermé dans un tube en cuivre nickelé. Le maille-
chort est plus résistant que le cuivre et sa résistance 
varie moins avec la température. Les spires sont 
écartées l'une de l'autre et isolées du cuivre par une 
gaine de carton. A l'intérieur du ressort glisse un 
contact un peu élastique formé par une tige métal-
lique, fendue en quatre parties légèrement écartées 
l'une de l 'autre et que l'on voit représentée dans la 
figure 21 en coupe. 

Le courant arrive par la Lige inférieure, traverse 
la spirale, le contact et la tige graduée. Dans la posi-
tion représentée par la Figure 21, la tige est à fond et 
le courant ne traverse que quelques spires : la résis-
tance introduite est minima. Mais, lorsque la tige est 
lirée, le courant doit, avant d 'atteindre le contact, 
traverser un nombre de spires plus ou moins consi-
dérable et, par suite, supporter une résistance plus 
ou moins forte. Les divisions tracées de la tige gra-
duée correspondent au nombre de spires intercalées 
dans le circuit. 

La théorie du rhéostat métallique Trouvé repose, 
en somme, sur le principe que des résistances connues 
introduites dans le circuit, ou enlevées d'une manière 
continue et déterminée, font varier en moins ou en 
plus l'intensité du courant; et la disposition du con-
tact élastique fendu assure la régularité du contact : 



le réglage s'opère par quart de spire, fraction suffi-
samment réduite pour la pratique courante. 

Le rhéostat bien connu de Wheastone est aussi 
d'un maniement très commode. 

11 se compose de deux cylindres A, B, (fig. "22) de 
même rayon, placés parallèlement et pouvant tourner 
dans le même sens. 

L'un des cylindres A est en cuivre ou en laiton ; 
l 'autre B, en buis, et dont l'axe est métallique, est 
creusé d'une rainure en hélice. Un fil fin de cuivre ou 
de maillechort, soudé par l'une de ses extrémités 

IUiébstat Wheas tone . 

à l'axe bon conducteur du cylindre B, s'enroule dans 
la rainure et est soudé au cylindre de cuivre. Les deux 
axes des cylindres communiquent électriquement à 
deux bornes où viennent se fixer les rhéophores. Si 
dp ne on intercale l 'appareil dans le circuit fermé, le 
courant traverse toute la longueur du fil, mais si 011 
fait tourner les cylindres, le fil quitte l'hélice, s'en-

F i g . 2 2 . -

roule sur le tambour de métal dont la résistance est 
négligeable, et le courant ne circule plus que clans les 
spires du fil enroulé sur le cylindre de buis. Connais-
sant la résistance d'une spire par une expérience 
préalable faite une fois pour toutes et le nombre de 
ces spires, donné par une réglette divisée et parallèle 
aux cylindres, il est facile d'en déduire la résistance 
cherchée. 

Dans bien des cas on se préoccupe beaucoup moins 
de mesurer avec exactitude la résistance introduite 
dans le circuit que de maintenir l'intensité du cou-
rant à une valeur constante. Dans la clinique, par 
exemple, le médecin qui veut donner au courant une 
intensité de tant de milliampères se soucie peu de 
connaître et la résistance du corps de son-sujet et les 
variations incessantes de cette résistance. 

Le rhéostat suivant, dont on ne trouve la descrip-
tion nulle par t et qui cependant mérite de meilleurs 
égards pour son extrême simplicité et la facilité qu'on 
a toujours de le construire soi-même, sera fort com-
mode dans toutes ces circonstances. 

11 est basé sur la très grande résistance qu'offre le 
contact lâche de corps superposés ou juxtaposés et 
la diminution considérable de résistance qu'un sem-
blable système éprouve à mesure que l'on rend le 
contact plus parfait au moyen de la pression. Ce 
principe a d'ailleurs été appliqué dans bien des ap-
pareils et entre autres dans le microphone de Ilughes 
et dans presque tous les micro-téléphones que l'on 
construit aujourd'hui. 

Voici comment on improvise ce rhéostat : 
On écrase en poudre fine du charbon de cornue et 



l 'on mélange cette poudre avec la moitié de son | 
poids de gélatine chaude ou colle forte. 

En tapotant le gâ teau , à la manière des chocolatiers, I 
on l 'amincit jusqu 'à lui donner, si possible, l'épais-
seur d 'une pièce de monnaie ; et avec un e m p o r t e - 1 
pièce on y taille, après refroidissement, des disques | 
d 'un diamètre d 'un sou. Ces disques sont ensuite I 
empilés dans 1111 tube de verre fermé, d 'un bout , par | 
une tubulure métall ique que l 'on met en relation | . 
avec la pile, et de l 'autre par une seconde tubulure I 
munie d 'un écrou où s 'engage une vis suffisamment i 
longue pour presser au maximum les disques élas-l 
t iques de charbon et de gélatine les uns contre l e s ! 
autres. Bien entendu cette vis communique électrique-1 
ment avec le second pôle du générateur . 

Ainsi agencé, le rhéostat permet d ' introduire dans | 
le circuit une résistance si considérable ou si réduite j 
qu'elle peut descendre dans un instrument de moyenne j 
grandeur de 20 000 à § 000 ohms et moins, en pas- l 
sant par tous les degrés intermédiaires. Le médecin | 
est donc maître absolu de la constance du courant I 
qu'il emploie. 

On use pour les mesures très exactes des boitesI 
de résistance (fig. 23). 

Dans une caisse sont rangées une série de bobines! 
de résistances croissantes, généralement égales à 

1,2, 2, o, 10, 20, 20, 50, 100, etc., ohms. 

Elles sont fixées au couvercle qui porte des blocs 
rectangulaires en laiton, placés à la suite, mais isolés 
les uns des autres. L 'agencement est tel qu ' à un même 

bloc viennent aboutir l 'une des extrémités de deux 
bobines consécutives. Des chevilles métall iques met-
tent à volonté ces blocs en relation entre eux. Lorsque 
toutes les chevilles sont en place le courant passe pa r 

Fig. 23. — Roite de rés is tance. 

la ligne des blocs dont la résistance est négligeable; 
si, au contraire, on enlève une ou plusieurs chevilles, 
le courant traverse les bobines dont les résistances 
sont connues et lues immédia tement en chiffres sur 
la boîte en regard de chacune d'elles. 

Quand il s'agit de mesurer la résistance d'un 
conducteur, on le place dans le circuit d 'une pile 
où on intercale également un galvanomètre et l 'on 
détermine l'intensité clu courant produit : on retire le 
conducteur et on le remplace par un rhéostat gradué 
ou une boîte de résistance dont on fait varier le 



nombre des spires ou la valeur des bobines jusqu'à 
ce que le courant d'expérience reprenne l'intensité 
primitive; la résistance du conducteur est évidem-
ment celle que l'appareil indique alors. 

Wheastone a donné une autre méthode très géné-

c 

raie pour la mesure des résistances. Cette méthode 
est dite du pont de Wheastone. 

Soient quatre conducteurs (fig. 24) . 
H, de résistance inconnue >., ; 
E, de résistance connue ),,; 
F, de résistance connue X3; 
K, de résistance connue ),,. 

Réunissons C à D par un cinquième conducteur 
contenant un galvanomètre G, puis A à B par un 
der 'nier conducteur contenant une pile P. 

On peut toujours l'aire en sorte, en choississant 
des valeurs convenables pour les trois résistances 
connues, que les potentiels en C et D soient égaux: 
ce que l'aiguille du galvanomètre indiquera aussitôt 
en revenant au zéro. 

Fig. 25. — Méthode de .Mance. 

Dans ce cas, on aura d'après la loi de Ohm et la 
force électromotrice ne variant pas : 

E 
II = K-^ 

r 

Connaissant une fois pour toutes l'un des rapports 
ou y et déterminant à l'aide d'un rhéostat ou d'une 

boîte de résistance la valeur E ou K, on aura la résis-
tance H cherchée. 

Quant il s'agit de mesurer la résistance intérieure r 

d'une pile on se sert souvent de la méthode de Marne 
qui est une variante de celle de Wheastone. 

La pile est intercalée (fig. 25) dans l 'un des bras, 
A G, du pont. La branche A B porte la clef de la 

É L E C T R O L O G I E M É D I C A L E . § 



dérivation du courant qui permet l'équilibre au zéro 
du galvanomètre. Quand cet équilibre est obtenu 
c'est que l e s f o r c e s électromotrices des deux brancnes 
du circuit se compensent et on a toujours : 

r u 
ÏÏ ~ h 

d'où = R J 
Pour a = b, r = R-

11 existe une infinité d'autres méthodes, mais nous 
craindrions, en insistant, d'effrayer nos lecteurs qui 
ont, en général, la terreur des formules algébriques. 
Nous regrettons même d'être allé déjà si loin. 

Nous préférons les renvoyer sur ce sujet à des 

Traités spéciaux. 
Mesure des intensités. - Les appareils de mesure 

d'intensité se divisent en deux catégories, les volta-
mètres et les galvanomètres. 

Les premiers sont fondés sur les propriétés chimi-
ques des courants, les seconds sur leurs propriétés 
mécaniques. 

Voltamètres: D ' a p r è s une loi de Faraday ,la quan-
tité d'électricité débitée par une décombinaison 
est proportionnelle, pour des mêmes substances,« 
la quantité d'électrolyte décomposée. 

Cette quantité d'électrolyte peut donc servir a 
mesurer le courant analyseur. 

Il peut , pn conséquence, y avoir en principe 
presque autant de genres de voltamètres que la chimie 
peut compter de décombinaisons exothermiques. 

En pratique, dans tous les voltamètres on mesure 
la quantité soit d'hydrogène, soit d'oxygène, soit du 
mélange d'hydrogène et d'oxygène dû à la décomposi-
tion d'une solution aqueuse légèrement acidulée ou 
salée, c'est-à-dire rendue bonne conductrice (fig. 26). 

11 est préférable d'employer le mélange gazeux, car 
les quantités de matières sur lesquelles on opère sont 
toujours très faibles, et une petite erreur faite sur 
elles peut en entraîner une bien plus importante 
dans l'évaluation du courant électrique. 

Parmi les voltamètres conçus dans cette vue. 
citons celui de Gaiffe (fig. 27). 

Il se compose de deux tubes de verre concentriques. 
L'un, central, est divisé en vingtièmes de centi-

Fig. 26. — Vol tamètre . 



MANUEL D'ÉLECTROLOGIE MÉDICALE 

mètre cube et ser t à recueillir et à mesurer les gaz 
produits par la décomposition de l 'eau, l 'autre con-
tient l 'eau. Ils communiquent par leur partie inté-
rieure où viennent aboutir les électrodes. 

Fii.'. 27. — Voltamètre de Gaiffe. 

Le joule dégage environ par minute 10 centimètres! 
cubes d 'hydrogène et oxygène mélangés, c'est-à-dire 
-10 000 millimètres cubes de gaz. 

Le mill iampère dégage donc encore 10 millimètre! 

cubes par minute. I 
Comme chaque division du voltamètre correspond! 

- de centimètres cubes ou à 50 millimètres cubes ; 
elle indique, par minute, une intensité de o mil l iam-
pères. 

Si le voltamètre le cède au galvanomètre sous le 
rapport de la rapidité de ses indications et de la faci-
lité de la manipulation, il a du moins sur lui l ' avan-
tage de totaliser la quantité d'électricité fournie dans 
un temps quelconque. Ainsi le vol tamètre convient 
bien mieux encore à la mesure de la quanti té qu 'à 
celui de l ' intensité. 

Si, par exemple, dans le cas précédent , on n 'a pas 
à se préoccuper du temps, le coulomb sera mesuré 
par un volume de gaz de 10 centimètres cubes, gran-
deur fort appréciable. 

Le voltamètre doit encore être préféré au galvano-
mètre lorsque les courants sont très rap idement 
variables, comme c'est le cas des courants induits à 
haute intensité ou des courants successifs. 

Galvanomètres. — Avant OErsted, le vol tamètre 
était le seul instrument, employé à la mesure des cou-
rants. La découverte de la déviation d 'une aiguille 
aimantée sous l'influence de la proximité d 'un circuit 
électrique ne tarda pas à être utilisée par Schweigger 
pour la mesure des intensités, et grâce à Ampère on 
put même reconnaître le sens des courants . 

Le nouvel instrument qu 'on nomma galvano-
mètre avait pour lui d 'être entièrement mécanique 
et de permettre de comparer par simples lectures 
directes et permanentes les intensités et les sens de 
divers courants. Aujourd'hui il remplace presque 
universellement le voltamètre. 



Les galvanomètres sont construits en une infinité 
,1e modèles, en rappor t avec les usages auxquels ils 

sont destinés. . 
Citons d 'abord les plus précis qui exigent malheu-

reusement la connaissance de quelques notions algé-
briques et mécaniques, bien élémentaires il est vrai, 
et qui, très propres aux études physiologiques, ne 
peuvent être utilisés dans la prat ique médicale, puis 
nous passerons aux galvanomètres à lecture directe 
les seuls employés dans la prat ique médicale cou-
rante. 

Comme galvanomètre de haute précision, on se 
sert de la boussole des tangentes ou de la boussole 
des sinus (fig. 28). 

Sur un cadre circulaire vertical M en cuivre rouge 
d'un assez grand diamètre, est enroulé un fil isole de 
gros calibre, et au centre de ce cadre est une aiguille 
horizontale , mobile sur un pivot. Cette aiguille se 

déplace sur un cadran N. 
Dès que le courant arrive dans le gros fil, il exeu 

sur chaque pôle de l 'aiguille une force qu .1 es! 
facile d 'évaluer. . , 

Soit i l 'intensité du courant, m l ' intensite magne-
tique du pôle, n le nombre de tours des fils, la lon-
gueur de fil influente est : 

2tc Rn. 

La force magnéto-voltaïque a donc pour valeur 

puisque, d'après la loi de Coulomb, l ' induction 
s'exerce en raison inverse du carré cle la distance; 

2 n - m i 

ou i = — n — 

Cela posé et le courant ne passant pas, orientons 

le cadre circulaire dans le méridien magnét ique, le 
zéro du cercle gradué étant mis en regard de l'ai-
guille, puis laissons arriver le courant : l 'aiguille est 
déviée d'un angle a et se met en équilibre par la 
compensation de la composante de la force /"exercée 

Fig. 28. — Boussole des t angentes et des s inus . 



par le circuit électrique et de la composante de la 
force magnétique terrestre M. 

La première composante est évidemment. I étant 
la longueur de l'aiguille : 

f l cos a, 

et la seconde : 
m M l s in y . 

Par suite : 

f cos « = m M sin a, 

ou en remplaçant f par sa valeur et isolant i : 

expression dans laquelle M est connu, et - ¿ f est une 
constante propre à l 'appareil. 

Cette boussole est celle des tangentes, en raison de 
la quantité variable (g a, fonction de l'intensité à 
mesurer. La longueur de l'aiguille doit être très 
petite. 

La boussole des sinus n'en diffère que par l'ad-
jonction du cercle gradué horizontal et la manière de 
s'en servir. 

Quand le circuit, placé tout d'abord dans le mé-
ridien magnétique, a fait dévier l'aiguille, on fait 
tourner le cadre vertical jusqu'à ce que l'aiguille 
demeurç dans son plan. Cela n'est pas d'ailleurs 
toujours possible. Choisissons la même notation que précédemment; 

les deux forces qui agissent actuellement sur l'ai-
guille et s'équilibrent sur l'un et l 'autre pôle sont 
maintenant : 

f l et m M l sin y. 

et l'on a : 

c'est-à-dire 

d'où : 
M R . 

< = -r Sin V.. 2 T. n 

La constante est la même que précédemment, mais 
l'intensité n'est connue qu'en fonction du sinus de 
l'angle de déplacement. 

11 est utile de remarquer que la boussole des tan-
gentes est moins précise que celle des sinus, surtout 
pour les déviations un peu fortes, car à une même 
erreur faite dans la lecture de l 'arc a correspond, 
dans le calcul, une erreur absolue plus grande avec 
la première boussole qu'avec la seconde. Malheureu-
sement celle-ci ne peut pas toujours être employée. 

Quelle que soit la sensibilité de ces galvanomètres, 
ils ne sont plus que d'une très faible utilité ou sont 
même totalement insuffisants dès que l'intensité à 
mesurer est très petite. On emploie alors les galva-
nomètres astatiques. Ils se composent tous non plus 
d'une seule mais de deux aiguilles A B et A'B' aiman-
tées et solidaires dont les pôles contraires, de puis-
sances à très peu près égales, sont placés en regard 
les uns des autres. L'une des aiguilles AB est à l ' in-

f = m M s in y. 

2 n r. i 
H 

M sin a 



térieur du cadre multiplicateur de Schweigger et 
l 'autre A'B' à l 'extérieur (fig. 29). 

D'après la règle d 'Ampère, on voit que le systeme 
se comportera , sous l 'influence du courant , comme 
s'il n'y avait plus qu 'une seule aiguille dont la puis-

' / i ï — ~ " Q 

Fig . 29. — Principe du mult ipl icateur de Sclnveigger. 

sance des pôles serait extrêmement petite et égale a 
la différence — aussi faible qu'on le veut — des puis-
sances réelles des pôles magnét iques des deux aiguil-
les. Dans ces conditions, on comprend que le plus 
faible courant agisse pour le faire dévier du méridien. 

Le galvanomètre de Nobili (fig. 30), basé sur ce 
principe, convient assez bien aux études électro-
physiologiques ; il devra cependant se graduer en 
mil l iampères et non pas seulement en degrés. 

Le système asiatique ABC est placé dans une cage 
de verre qui le met à l 'abri des poussières et des per-
turbat ions de l 'a tmosphère . Il y est l ibrement sus-
pendu par un fil de cocon FD, et un cadran gradue 

f 

recouvre le multiplicateur. C'est l 'aiguille supérieure 
qui indique les déplacements. Le tout est monté sur 
un trépied à vis calantes. 

Fig. 30. — Galvanomètre de Nobili. 

Quelques galvanomètres as ia t iques sont construits 
sur le modèle du télégraphe sous-marin de sir Wil-
liam Thomson. 

M. Carpentier en a construit plusieurs de ce 
genre d'une rigoureuse précision. 

Dans le galvanomètre Thomson, modèle Carpen-
tier, le circuit est enroulé sur deux cadres plats 
d ebonite, en forme de 8, qui sont rendus solidaires 
par le support central et deiix écrous (fig. 31). 



8 4 M A N U E L D ' Î X E C T R O L Q G I E M É D I C A L E 

Un bar reau aimanté très l é g e r por tan t miroir ;est 

F i ^ 31. — Galvanomètre de Thomson, modèle Carpentier-

compris entre ces cadres dont l 'un, percé en son 

milieu d'une petite fenêtre, permet aux rayons d 'une 
source lumineuse d'éclairer ce miroir et d 'accuser 
ainsi la plus faible déviation de l 'équipage. 

Fig. 32. — Galvanomètre apé r iod ique de M.V1. Marcel Deprez 
et d'Arsonval. 

L'apériodicité est assurée par un losange en papier 
qui, par sa résistance sur l 'air, amort i t toute oscilla-
tion inutile et empêche toute perte de temps. 

G est aussi très facilement qu'on peut échanger les 



bobines contre de plus petites plus résistantes ou 
moins résistantes. 

Le galvanomètre apériodique Deprez et d Arson-
val, construit avec t a n t d'habileté par M. Carpentier, 
constitue également un des appareils les plus précis 
qu'on puisse employer dans les laboratoires (fig. o2). 

Ce galvanomètre dont lapériodicité est pratique-
ment parfaite est entièrement soustrait aux influences 
des variations du champ magnétique ambiant. 

Dans les formules que nous avons données plus 
haut au sujet des boussoles des tangentes et des sinus, 
nous avons supposé connu le rapport A la 
rigueur on peut l 'ignorer. On fait alors passer dans 
le galvanomètre un courant d'intensité connue I et 
on observe une déviation d'angle de A; soit tou-
jours i l ' intensité à mesurer donnant la déviation a; 
on peut écrire : 

i ta a ' Sin a — - -S-f ou bien T - - - r—r l tg A I s i n A 

d'où t» a , sin « i == I -2-ii ou i = I —•—r é 1 tg A sin A 

selon qu'on se sert de la boussole des tangentes, ou 
de celle des sinus. 

11 ne faudrait pas non plus préjuger de la puissance 
d'un galvanomètre au nombre des spires du multi-
plicateur. 

L'intensité i du courant est, d 'après la loi de Ohm: 
f 

• — E 
' — 1\ + n r 

II étant la résistance du circuit autre que celui clu 
galvanomètre et r la résistance d'une seule des n 
spires, E la force électromotrice. 

.Mais nous avons vu que : 

f = K n i 

K est la constante de l 'appareil. 
Par conséquent 

f T, n E 

f - K RT7TT--

Cela nous montre que f augmente bien avec le 
nombre n de spires, mais l 'augmentation est quel-
quefois absolument négligeable. Si n r est très petit 
par rapport à R, c'est-à-dire si la résistance exté-
rieure au galvanomètre est très grande, les indica-
tions sont sensiblement proportionnelles à n ; si, au 
contraire, Il est négligeable devant nr, ou mieux, 
si la résistance extérieure est très faible, la force f 
sensiblement égale à A est à peu près indépen-
dante de n. 

Donc, pour obtenir des déplacements maxima, il 
faut aux grandes résistances extérieures, beaucoup 
de spires; aux faibles résistances, peu de spires. 

11 peut encore arriver que le galvanomètre qu'on 
a à sa disposition est trop faible pour supporter di-
rectement l'intensité clu courant, ou bien que ce cou-
rant fasse dévier l'aiguille jusque dans le voisinage 
de 90". 11 suffit simplement dans ce cas de brancher 
le galvanomètre sur un conducteur résistant qui ne 
laisse passer qu'une partie voulue du courant. Cette 
dérivation porte le nom de shunt. 
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Soit o la résistance de ce shunt, I l'intensité du 
courant qui y circule, i l'intensité du courant dans 
le galvanomètre, on a : 

I _ n r P _ J 

T - ~ r , i ? + »'• 1 + 
n r + p P 

On donne généralement au shunt une résistance 
. ' — cle la résistance du galva-egale au —> -99-' os» ' ( 1 
nomètre et alors l'intensité i est égalé au i r , — ' 

du courant principal. . 
Dans les mesures si délicates de l'electrophysio-

logie. on doit noter que l'introduction d'un galva-
nomètre dans le circuit affaiblit le courant qu on veut 
mesurer puisque la résistance en a été augmentée. 

Si R est la résistance normale totale, et r la résis-
tance propre au galvanomètre, les intensités » et » 
correspondantes à l'admission ou au rejet du gai va-
nomètre sont : 

i = l et ' l i "* H + r 

L ' i n s t r u m e n t m e s u r e r a o n e n d é d u i r a i p a r le 

c a l c u l d e 

Un inconvénient commun à tous les galvanomètres 
' si précis que nous venons de passer en revue, et qui 

ne s o n t propres qu'aux études physiologiques, est cle 

comporter comme organe essentiel et principal un 
équipage aimanté dont le magnétisme ne tarde pas, 
sous l'influence des courants, à varier d'une façon 
notable. Un réétalonnage fréquent est nécessaire si 
on tient à posséder toujours un excellent instrument 
de mesure. 

M. Marcel Deprez est parvenu à combiner un gal-

Fig. 33. — Galvanomètre île M. Marcel Deprez. 

vanomètre très pratique, susceptible d'être employé 
en médecine et à éliminer l'aiguille indicatrice habi-
tuellement employée (fig. 33) : 

Sur une planchette de bois est couché un fort 
électro-aimant A en fer à cheval entre les pôles 
duquel est fixé un cadre multiplicateur B fixe, à fil 
fin, pouvant agir sur une légère pièce de fer doux, 
mobile autour d'un axe horizontal. 



Quand le courant ne passe pas, la pièce de iei 
doux, contenue dans le champ magnétique intense 
du g,'os aimant, s'oriente suivant la hgne des pôle,: 
mais dès que le courant, amené à deux bornes v.s-
3 dans la planchette et au cadre, vient a « r e n * 
dans le fil fin, cette pièce est largement Je « 
déviation est lue sur un cadran gradue G au moyen 
d'une longue aiguille F amplificatrice. 

C o m m e l a p u i s s a n c e d u c h a m p m a g n é t i q u e e t l e 

ffl fin d u c a d r e r e n d e n t l ' a m p l i t u d e m a x i m a d e 

l ' a n g l e d e r o t a t i o n t o u j o u r s a s s e z f a i b l e , l e s i n t e n -

s i t é s m e s u r é e s - s o n t s e n s i b l e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e s 

a u x a n g l e s i n d i q u é s p a r l e c a d r a n 

Ce galvanomètre est, de plus, apériodique, c est-a-
dire que l'équipage n'oscille pas quand le courant 
cesse - il revient aussitôt à sa position d équilibré. 
' Dans le même ordre d'idées, M. d'Arsonval a com-
biné récemment avec le concours de M- Gmffe, un 
nouveau galvanomètre très sensible, à miroir et a 
c a d r a n indicateur (fig. 34). 

La bobine induite se meut à l'intérieur de d,ux 
aimants en segment de couronnes concen riques 
dont les solutions de continuité sont diametialement 
orientées en sens inverses, et dont les pôles de noms 
contraires sont placés en regard les uns des au t i c . 
On a choisi cette disposition pour que la bobine 
influente coupe le plus grand nombre possible de 
lignes de force du champ magnétique et que e, 
effets perturbateurs de l'extérieur soient le plus 

possible amortis. . . , 
Dans les modèles de laboratoire, a miroir, le 

dimensions relatives des parties du système sont | 

telles que la course de l'image pour la déviation 
maxima est de 30 centimètres à droite et à gauche 
«lu zéro, l'échelle de graduation étant située à l mètre 
de distance. 

Un autre galvanomètre très sensible, asiatique et 
apériodique et dont la lecture des indications présente 
en surcroît l'avantage d'être permise à une dis-
tance assez grande, est le nouveau galvanomètre 
Trouvé (fig. 33), qui rappelle à première vue celui 
'le Bourbouze. Mais, tandis que celui-ci ne pouvait 
servir que pour les courants d'une assez grande 
intensité et qu'il ne comportait par conséquent 

Fig. 34. — Galvanomètre de MAI. Gaiiie et d 'Arsonval. 
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qu'une faible précision, le galvanomètre de Trouvé 
est, au contraire, très précis et essentiellement propre 

Fig . 35.— Galvanomètre Trouvé pour les cours ou'.les cliniques 
privées. 

à la pratique médicale à laquelle il est spécialement 
destiné. 

Tout l 'appareil galvanoinétrique est hermétique-
ment renfermé dans un cylindre métallique qui est 
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surmonté d'un cadre à doubles glaces transparentes 
entre les laces desquelles peut librement osciller 
une longue aiguille indicatrice. La graduation en 
milliampères est gravée sur l 'une de ces faces, et les 
lectures les plus délicates peuvent y être faites avec 
précision à plusieurs mètres de distance. L'apério-
dicité est obtenue par la résistance de l'air agissant 
sur une petite surface portée par l'aiguille dont la 
masse et le moment d'inertie sont extrêmement 
faibles : les moindres oscillations sont ainsi ins-
tantanément amorties. 

Ce galvanomètre est très luxueux, d'un prix modi-
que, et comme il est entièrement à l'abri de toute 
perturbation extérieure il offre foute sécurité. Ces 
trois grandes qualités, si rarement associées, le dési-
gnent d'une façon toute particulière aux médecins 
qui veulent l'exposer à air libre, comme à la Salpê-
trière, sur une table d'électrothérapie. Là, il peut 
être laissé sans le moindre inconvénient aux coups 
d'air, à la poussière, etc., et subir, sans qu'on ait à 
craindre de le fausser, tous les déplacements et 
toutes les manipulations qui peuvent devenir né-
cessaires. Il se nettoie rapidement par un simple 
époussetage. C'est le seul galvanomètre de préci-
sion qui, à notre connaissance, jouit de tant d'avan-
tages. 

D'autres galvanomètres très pratiques sont les gal-
vanomètres qui sont adjoints aux appareils médicaux 
les plus en usage. Tel est le galvanomètre Trouvé, 
qui peut être horizontal (fig. 36) ou vertical (fig. 37) ; 
il est gradué en milliampères d'un côté et de l 'autre 
en degrés ; les angles de déviation ne sont pas, 



Fig . il. — Galvanomètre vertical Trouvé . 

36. _ Galvanomètres horizontal Trouvé . 

Dans tous les cas, M. Trouvé a conservé d 'un côté 
les degrés pour les raisons suivantes : 

1» Les deux graduations permettent d'utiliser au 
moyen d'une table de comparaison les galvano-
mètres anciens; . 

2° Les degrés laissent apprécier les plus petits dé-
placements de l'aiguille quand celle-ci arrive aux 
dernières indications de l'échelle en milliampères. 

D a n s la construction et l 'étalonnage des galvano-
mètres, la conservation des degrés d 'un côté est 
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d'un grand secours pour tracer avec précision 
l'échelle empirique des intensités, en milliampères, 
par exemple. 

L'échelle des intensités étant obtenue empirique-
ment, on est obligé, en l 'absence de tout point de 

repère sur le cadran, de noter et pointer immédiate-
ment la position de l'aiguille pour chaque intensité 
déterminée. 

. ^ 'é ta lonnage et le pointage doivent donc se faire 
simultanément par une même personne : cela pré-
sente certains inconvénients. 

Au contraire, avec le cadran divisé préalablement 
en degrés, mécaniquement, et par conséquent avec 
précision, on peut confier l 'étalonnage à une per-
sonne compétente, qui n 'aura qu 'à noter le nombre 
exact de degrés pour chaque intensité, et confier 
ensuite cet te table à une personne exercée qui fera 
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e n e f f e t , p r o p o r t i o n n e l s a u x i n t e n s i t é s d e s c o u r a n t s 

q u i c i r c u l e n t d a n s l e u r s f i l s . 

C e p e n d a n t o n p e u t a d m e t t r e q u e , l o r s q u e l a d é v i a -

t i o n n ' a t t e i n t p a s 2 0 " , i l y a s e n s i b l e m e n t p r o p o r t i o n -

n a l i t é e n t r e l ' i n t e n s i t é e t l a d é v i a t i o n . 



le pointage et le tracé de l'échelle des intensités cor-
respondantes avec nne grande précision piusqu elle 
n 'aura d'autre préoccupation que celle de faire 
r e p r e n d r e à l'aiguille du galvanomètre, par orienta-
tion, les positions indiquées par son prédécesseur 
compétent, dont il a la table sous les yeux. 

La graduation en milliampères, dans les galvano-
mètres de Trouvé, est faite sur un limbe amovible 
qui peut être déplacé et remplacé par un autre 
ou réétalonné, si on le juge nécessaire, a la suite 
•l'accidente arrivés à l 'appareil. Il est très importai! 
dans la pratique journalière de pouvoir vérifier et 
réétalonner ces galvanomètres un peu sensibles aux 
chocs violents, sans être arrêté par une dépense qui 
serait assez élevée s'il fallait remplacer ou refaire 
entièrement le galvanomètre, tandis qu'elle est insi-
gnifiante pour le réétalonnage avec cercle amovible. 

Dans bien des circonstances on n'a pas besoin de 
connaître l'intensité d'un courant, mais de savoir 
seulement s'il y a courant ou plutôt production 
d'électricité. , 

Des appareils fort simples, connus sous le nom de 
magnétoscopes, galvanoscopes ou d electroscopcs, 
sont employés à cet usage : 

Le magnétoscope asiatique Trouve (fig. 1»») se 
compose de deux petites aiguilles à coudre ordi-
naires, aimantées à saturation et d'une façon a peu 
près égale, qui sont piquées dans un fétu de paille 
suspendu par un fildecocon à l 'intérieur d'une eprou-
vette de verre hermétiquement close. 

La sensibilité du système est excessive, puisque 

c'est avec lui que nous avons pu reconnaître avant 
l 'opération chirurgicale exécutée par M. le professeur 
Polaillon et rapportée plus loin, page 366, la pré-
sence d'une fourchette de fer dans l 'estomac d'un 
sujet. 

L'arrière-train d'une grenouille est aussi un excel-
lent galvanoscope ; mais le téléphone est de tous les 

Fig . 38. — Téléphone Bell construi t pa r M. Trouvé. 

galvanoscopes le plus sensible. Il accuse la présence 
d'un champ électrique ou magnétique d'une exces-
sive pauvreté. 

Nous avons maintes fois constaté pour notre part 
qu'un téléphone Bell construit avec soin (fig. 38) et 
intercalé dans le circuit secondaire du grand appa-
reil d'induction Trouvé (fig. 109), mais complète-
ment isolé du circuit primaire fait entendre distinc-
tement les interruptions et rétablissement du courant 
quand la bobine secondaire s'éloigne à plus de un 
mètre et demi et deux mètres de son inductrice. 

Le téléphone est, à ce point de vue, un précieux 
ÉLECTROLOGIF. MÉDICALE. 6 



instrument de recherche qui a rendu (on le verra 
plus loin) et rendra des services importants en 
électrophysiologie. 

Le phénomène du phosphène électrique est aussi 
un galvanoscope assez pratique, bien que, sous le 
rapport de la sensibilité électroscopique il ne puisse 
rivaliser avec la grenouille ou mieux encore avec le 
téléphone disposé comme nous venons de l ' indiquer. 

« Le phosphène électrique, dit le D' Boucheron 
est un phénomène intéressant de l'action des cou-
rants sur l 'organe visuel : il consiste en une sensation 
lumineuse produite à la fermeture ou à l 'ouverture 
du courant, ou même lors des variations du courant 
produites par l'oscillation d'un microphone (Bardot). 

« Le phosphène électrique, par la sensibilité de sa 
réaction, peut servir de galvanomètre physiologique 
pour les petits courants peu intenses de 2 a 10 mil-
liampères. En appliquant les deux électrodes aux 
tempes, et en fermant et ouvrant le circuit, on voit 
apparaître une lueur colorée, généralement annu-

lciirG • 
« Le phosphène électrique paraît se produire dans 

la rétine seulement, lors de l'excitation de la ret.ne 
seulement; et non par l'excitation du nerf optique, 
ni par l 'excitation du centre encéphalique visuel, 
comme paraît le démontrer l 'expérience suivante: 

« Avec un courant de deux éléments, les pôles 
placés, le positif à la nuque, ou sur l'occipital, et 
le négatif sur le bord orbitaire inférieur, de mamere 
à mettre dans le circuit les centres visuels, les nerfs 
optiques et la rétine - par les courants directs ou 
dérivés — on produit un phosphène léger. En abais-

sant peu à peu le pôle négatif du côté de la mâchoire, 
on s'écarte de plus en plus de la rétine tout en excitant 
vraisemblablement les-centres. Dans ces conditions, 
le phosphène diminue de plus en plus et bientôt dis-
paraît quand les courants dérivés n'impressionnent 
plus la rétine. 

« De même en plaçant les électrodes aux tempes, 
on obtient le phosphène, mais en reculant les élec-
trodes vers les temporaux, tout en se maintenant sur 
le trajet des nerfs optiques, le phosphène disparaît. 
11 est entendu que la peau est préalablement net-
toyée à l'alcool et à l 'éther et mouillée pour la rendre 
très perméable aux courants faibles. 

« Avec les courants plus forts, il y a une diffusion 
des courants à longue distance qui peut en imposer 
sur les points excités. » 

Mesure des tensions ou des forces électromotrices. 
— Connaissant l'intensité i et la résistance r. on 
peut connaître la tension e. 

e — i r. 

Si l'on veut déterminer par méthode directe la ten-
sion d'un courant, il suffit de songer que, quelle que 
soit la résistance du circuit, l 'énergie W, égale au 
produit de l'intensité i par la tension, reste cons-
tante : • 

W = ie. 

Les effets physiques d'influence ou d'induction qui 
manifestent la présence de l 'agent électrique ne sont 
causés, à proprement par ler , ni uniquement par 
l'intensité, ni uniquement par la tension; pas plus 



que, eu mécanique, le travail ne s'identifie avec 
•la force ou avec la vitesse. Ils sont en rapport 
avec l'intensité et avec la tension, comme le tra-
vail est le produit de la force par la vitesse, seule-
m e n t l'intensité règle la grandeur du phénomène et 
la force électromotrice détermine son extension a 
une distance plus ou moins grande du centre d'action 

Donc, ce qu'on a mesuré réellement en cherchant 
l'intensité d'un courant, ça a été le produit de cette 
intensité par la tension ; mais on a bien pris soin, 
sachant que le produit ¿e restait parfaitement inva-
riable, de réduire e au minimum en enroulant les 

bobines de fil gros et court . 
Dans la mesure de la tension, au contraire, il est 

nécessaire de réduire l 'intensité pour laisser dominer 
la tension. 

Les ampèremètres ou galvanomètres que nous 
avons étudiés, pourront donc nous servir encore de 
voltmètres si nous avons la précaution cl y substi-
tuer des fils fins et longs aux fils gros et courts. 

Quand il s'agit d'éléments de piles, on a recours a 
la méthode d'opposition. 

On a 11 éléments de force électromotnce connue e 
et de résistance intérieure r , et »' éléments de force 
électromotrice e' et de résistance intérieure r . Si 1 
est la résistance extérieure commune au système et 
i l 'intensité : 

e ' = - A — ( « + n r + n ' r ' ) i . 
n 

r 
Si on peut faire que 

, n 
e = —e 

n 

On peut encore, avec Wiedemann, associer succes-
sivement deux éléments en série et en opposition et 
on mesure les intensités i et i' correspondantes : 

e + e' ., e — e' 
R + r + r ' R - f r + r ' 

Ou en éliminant le dénominateur R -f r -f- et iso-
lant e'. 

, i — i' 
e = e . ., 

t + ï 

D'après M. Emile Reynier1 , un des meilleurs volta-
mètres est la pile humide Trouvé que le Dr Gavarret 
qualifiait de « vrai étalon physiologique » et qui peut 
servir à la mesure des plus puissantes forces électro-
motrices comme des plus faibles. Plusieurs usines 
d'électricité l'emploient à l'exclusion de tout autre. 

Chaque couple se compose uniquement d'un tube 
de verre (fig. 39) rempli de rondelles de papier 
buvard, imprégnées de sulfate de cuivre, et de deux 
disques, T un de cuivre, 1 autre de zinc, placés aux 
deux bouts de la colonne de papier. Le tube est fermé 
à chacune de ses extrémités par un bouchon de caout-
chouc ou de liège paraffiné que traverse un fil de 
cuivre soudé à la rondelle correspondante. 

Les dimensions de ces couples sont variables. Ils 

1 L'Electricien du 15 ma i s 1884. 

G . 



peuvent avoir couramment 1 centimètre de diamètre 
intérieur et 10 centimètres de longueur. Fabriques en 
grande quantité, ils pourraient revenir à la modique 
somme de 25 centimes l 'un. De cette façon, il serait 
possible, dans un espace restreint, de superposer un 

Y,cr 39. — Pile humide Trouvé montée en colonne. 

g r a n d n o m b r e d e c e s c o u p l e s p o u r f o r m e r u n e p i l e d e 

h a u t e t e n s i o n , t r è s b i e n i s o l é e , c o n s t a n t e , d u r a b l e , 

d ' u n p r i x t r è s m o d i q u e e t d ' u n e h a u t e v a l e u r p o u r 

l ' é t u d e e t l ' é t a l o n n a g e d e s a p p a r e i l s d e m e s u r e . L a 

m e i l l e u r e m a n i è r e d e l a m o n t e r c o n s i s t e à s u s p e n d r e 

v e r t i c a l e m e n t l e s é l é m e n t s à d e s c a d r e s h o r i z o n t a u x . 

P o u r l a c o m m o d i t é d u t r a n s p o r t e t d e l ' u s a g e , 

e l l e s s o n t c a s é e s p a r g r o u p e s d a n s d e s b o î t e s m a -

Fig /40 . - Pile humide Trouvé de 500 couples pour l ' é ta lonnage 
et le contrôle des vol tmètres . 



niables. La figure 40 représente une pile humide 
,1e 500 couples ainsi combinée. La caisse a 80 centi-
mètres de longueur sur 20 de largeur . 

On sait tout l ' intérêt que présentent les bat teries de 
tension pour l 'étude de l 'électricité à hau t potentiel. 
Malheureusement le montage d 'une pile d 'un nombre 
considérable de couples est si coûteux, l ' isolement 
en est si difficile, que peu de physiciens ont pu ju s -
qu 'à présent s 'offrir une bat ter ie de plusieurs milliers 
de volts. Il faut citer cependant M. Gassiot avec ses 
couples zinc, platine, eau, et M. W a r r e n de la Rue, 
avec ses piles au chlorure d 'argent . La célébré 
bat ter ie secondaire de 800 couples, avec laquelle 
M Gaston Planté e x é c u t a ses magnifiques expenenccs. 
ne peut pas ent rer ici en ligne de compte, car elle 
donne des effets de quant i té qui ne pourraient être 
obtenus avec les piles très résistantes de MM. Gassiot, 
W a r r e n de la Rue et les nôtres. Mais, grâce aux 
couples tabulaires , les hauts potentiels pourraient 
être étudiés commodément et recevoir des applica-
tions prat iques. C'est à ce point de vue part iculier 
que la pile humide, dans sa forme la plus simple, 
pourrai t donner de l ' imprévu. 

Un appareil t rès sensible qui dénonce les forces 
électromotrices les plus faibles et qui, par consé-
quent. peut rendre les plus grands services dans les 
recherches physiologiques, est Vélectromètre capil-
laire de Lippmann (fig. 41). 

Nous avions vu plus hau t (p. 19), que sir W. 
Thomson et M. Lippmann avaient mont ré que la dif-
férence de potentiel engendrée par le simple contact 

de deux métaux hétérogènes ou même pa r la simple 
variation d 'é tendue dé la surface de ce contact pou-

donner lieu à un courant électrique continu ; l'élec-
tromètre de M. Lippmann est fondé sur le principe 
inverse, c'est-à-dire sur le fait qu 'un courant élec-
trique provoque une variat ion de niveau dans une 
colonne capillaire de mercure. 



En un mol, voici ce qui se passe : 
Soit un tube recourbé abc (fig. 42), large à 1 une 

de ses extrémités, b. très étroit à l 'autre, a. 
On verse du mercure dans la branche b jusqu'à ce 

,iue le niveau dans la branche capillaire a soit voi-
sin du niveau b. Celte extrémité a plonge dans un 

île M. L i p p m a n n . 

vase f contenant du mercure et au-dessus de l'acide 
sulfurique. Deux électrodes en platine, c et d, sont 
en communication d'une part avec l'objet électromo-
teur en étude et d 'autre part avec la couche mercu-
rielle du vase f et avec le tube a b. 

Dès qu'un courant passe dans le circuit fermé d a 
c d, il est signalé par une dépression dans le niveau 
de la branche capillaire et c'est celte dépression, 
fonction de la force électromotrice, qui sert à me-
surer celle-ci. 

Elle est évaluée par la quantité de mercure néces-
saire pour ramener la colonne à son niveau primitif. 
La graduation a d'ailleurs été effectuée, empiriqiic-
ment, une fois pour toutes. 

La disposition adoptée par M. Lippmann est la 
suivante : le réservoir est un tube vertical plein de 
mercure; sa pointe capillaire plonge dans un second 
manchon vertical (fig. 43), qui contient une couche 
de mercure et de l'eau acidulée. La communication 
électrique correspond à celle qui est ci-dessus indi-
quée. 

l-'ig. 13. — D é t a i l du raccordement des deux tubes de l ' é l eo 
t romètre capil laire de M. L i p p m a n n . 

Le tout est disposé sur un trépied à vis calantes 
(fig. 41) et un fort microscope note les dépressions 
électrométriques du ménisque. Ce ménisque est 
ramené au niveau primitif au moyen d'une vis de 
pression agissant sur un réservoir d'air qui com-
mande la colonne mercurielle. A cette fin, le sommet 
du tube vertical est encapuchonné dans un tube de 



caoutchouc allant au réservoir, et un baromètre 
permet d'apprécier la pression intérieure avant et 
après l 'expérience. Par différence, on connaît la 
variation de pression nécessaire au retour du 
ménisque à sa position initiale et une table à doub e 
entrée, ou une courbe, donne par simple lecture la 
force électromotrice cherchée. 

L ' é l e c t r o m è t r e L i p p m a n n i n d i q u e d e s p o t e n t i e l s 

de d'unité (volt, ou Danieli = lïOll,079). 
10 000 v . , » • , • , -

Mesure des quantités. - C o n n a i s s a n t L m t e n s i l e 

et la tension à un instant donné, on peut calculer le 
potentiel correspondant. 

La quantité d'électricité Q, fournie dans un temps 
donné T, sera ensuite obtenue par l 'intégration des 
potentiels élémentaires. 

r l 
Q — i f . dt. 

Si la force électromolrice est constante, ou peut 
être regardée comme telle : 

Q = e f ' i. dt. J 0 

Si, enfin, l'intensité i est également constante: 

Q = ic T 

ce qui était évident a priori. 
Comme nous l'avons dit plus haut, les meilleurs 

intégrateurs électriques, auxquels on a donne le 
nom de compteurs d'électricité, sont les voltamètres. 

Fig . 44. — Compteur d'électricité de Trouvé. 

qui se compose d'une turbine ou roue à augets 
immergée dans l'eau acidulée que la force de déga-
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¿ m e n t des gaz provenant de l'électrolyse met en 
mouvement. Le nombre des révolutions de cette 
turbine se trouve d'ailleurs indiqué, par 1 intermé-
diaire d'un train de rouages, sur des cadrans dont 
l 'un marque les unités, un second les dizaines, un 
autre les centaines, etc., de tours. 

Le fonctionnement de tous ces différents compteurs 
est le même. Le train de rouages disposé au-dessus 
de larges électrodes de platine est noyé dans te 
liquide éleetrolytique, et un entonnoir en verre 
recueille les gaz pour les faire agir sur la turbine du 
compteur, après quoi ils peuvent être recueillis sépa-
rément ou ensemble. , 

Dans le premier cas, l'oxygène peut être utilise 
pour assainir l 'appartement et l 'hydrogène pour la 
chaleur. . . 

Ils peuvent être recueillis dans une cloche graduée 
et à immersion, comme le montre la figure 42 et 
servir comme mélange détonant. 

Ce compteur, d'une extrême simplicité, convient 
aussi bien pour la mesure des courants continus que 
pour la mesure des courants alternatifs. Il peut même 
se graduer pour représenter l'énergie électrique sous 
toutes ses formes : ce sera, par exemple, un amperc-
heure-mètre, un volt-heure-mètre, un watt-heure-
mètre, un coulomb-mètre. 

R E N S E I G N E M E N T S D I V E R S 

Nous réunissons dans cette section les renseigne-
ments que nous croyons utiles aux électrothérapeutes. 
Nous renvoyons aux nombreux traités de physique et 
à l'excellent Formulaire pratique de Vélectricien 
de M. E. Hospitalier, pour tous ceux que nous aurions 
omis ou négligé de donner. 

N O T A T I O N S 

C. G. S. sys tème cen t imèt re— 
g r a m m e - m a s s e — 
seconde . 

E force électromotrice 
= potent ie l . 

I ou i in tensi té é lec t r ique . 
M m a s s e . 
P ou poids abso lu . 
R rés i s tance . 
T ou t t e m p s . 
V ou D volume ou v i tesse . 
W énergie, t ravai l . 
o cent i . 
c«q ou cm- cen t imèt re carré. 
eme ou cm3 cen t imèt re cube. 
d dèci . 
f• é. m. force, éelctromotrice. 
f f r anc . 
U g r a m m e . 
•i j ou le . 
kff k i logramme 
m mètre , m i n u t e de 

temps ou mil l i . 

mi ou m° mè t re ca r ré . 
me ou m3 mè t re cube. 
s seconde de t emps . 
d d iamè t re . 
e différence de poten-

tiel. 
f force. 
9 accélération due à la 

l 
pesan teu r . 

l l ongueur . 
n nombre abs t ra i t . 
r rés is tance intér ieure 

ou rayon. 
s sect ion. 
w w a t t . 
« , p angles . 

! accéléra t ion. 
t e m p é r a t u r e . 

fj- micr ou micron. 
p rayon de courbure . 
01 vitesse angula i re ou 

o h m . 



¿ m e n t des gaz provenant de l'électrolyse met en 
mouvement. Le nombre des révolutions de cette 
turbine se trouve d'ailleurs indiqué, par 1 intermé-
diaire d'un train de rouages, sur des cadrans dont 
l 'un marque les unités, un second les dizaines, un 
autre les centaines, etc., de tours. 

Le fonctionnement de tous ces différents compteurs 
est le même. Le train de rouages disposé au-dessus 
de larges électrodes de platine est noyé dans te 
liquide électrolytique, et un entonnoir en verre 
recueille les gaz pour les faire agir sur la turbine du 
compteur, après quoi ils peuvent être recueillis sépa-
rément ou ensemble. , 

Dans le premier cas, l'oxygène peut être utilise 
pour assainir l 'appartement et l 'hydrogène pour la 
chaleur. . . 

Ils peuvent être recueillis dans une cloche graduée 
et à immersion, comme le montre la figure 42 et 
servir comme mélange détonant. 

Ce compteur, d'une extrême simplicité, convient 
aussi bien pour la mesure des courants continus que 
pour la mesure des courants alternatifs. Il peut même 
se graduer pour représenter l'énergie électrique sous 
toutes ses formes : ce sera, par exemple, un amperc-
heure-mètre, un volt-heure-mètre, un watt-heure-
mètre, un coulomb-mètre. 

R E N S E I G N E M E N T S D I V E R S 

Nous réunissons dans cette section les renseigne-
ments que nous croyons utiles aux électrothérapeutes. 
Nous renvoyons aux nombreux traités de physique et 
à l'excellent Formulaire pratique de Vélectricien 
de M. E. Hospitalier, pour tous ceux que nous aurions 
omis ou négligé de donner. 

N O T A T I O N S 

C. G. S. sys tème cen t imèt re— 
g r a m m e - m a s s e — 
seconde . 
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I ou i in tensi té é lec t r ique . 
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T ou t t e m p s . 
V ou D volume ou v i tesse . 
W énergie, t ravai l . 
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c«q ou cm- cen t imèt re carré. 
eme ou cm3 cen t imèt re cube. 
d dèci . 
f• é. m. force, éelctromotrice. 
f f r anc . 
U g r a m m e . 
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k9 k i logramme 
m mètre , m i n u t e de 
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mi ou m° mè t re ca r ré . 
me ou m3 mè t re cube. 
s seconde de t emps . 
d d iamè t re . 
e différence de poten-

tiel. 
f force. 
9 accélération due à la 

l 
pesan teu r . 

l l ongueur . 
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r rés is tance intér ieure 

ou rayon. 
s sect ion. 
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lì All O M E T « I E 

Poids spécifiques. 

M ET AUX 

Iridium- • • • , , , 
P l a t i n e . . - - 21 a 22 
Or 1 9 i l ' 
plomb . - • • 1 

Argent. . - • '0,o 
Bismuth . • • 
Cuivre . • • • 
Nickel . . • • l ' I 
Maillechort. . 8,6 
Laiton . . - -
Acier Y 
Fer. . . • • • 
Bronze d'alu -

minium. . • 
Etain y* 
z i n c 70 
Fonte . . - - Y 
Aluminium. . ->' 
Magnésium. . 
Sodium. . • • I*9' 
Lithium • • • 

8,9 

à 8,4 

lì o i s 

Buis . • -
Ebène . • 
Chêne . • 
Acajou . . 
Noyer . 
Poirier. 
Sapin . 
peuplier 
Liège. . 

D I V E R S 

Diamant. . • 
Flint 
Ivoire . . • • 
Quartz. • • • 
Crown . . • • 
Verre vert . . 
Porcelaine . • 
Soufre . . • • 
Silice 
Charbon . . • 
Ebonite. . • • 
Gutta-percha. 
Cue 
Caoutchouc. . 
Glace 
Neige 

3,5 
3,5 à 3,2 
2,8 
2,6 
2,5 
2.6 
2,2 
2.07 à 1,91 
1,1 
1,6 
1,15 
0.98 à 0,97 
0.96 
0,93 
0,91 
0,1 

LIQUIDES 

Mercure . 
Brome. • 
Sulfure de cai 

bone. • -
Eau de mer 
Eau àsonmax 

mumdeden 
sitê . • 

Huile. . • 
Naphte. -
Alcool . . 
Pétrole. . 
Ether. . 

13,596 
2,99 

1 , 2 6 
1,02 

1 
0.9 
0,8 
/0,19 
0,8 
0,1 

(unité) 

Poids spécifiques des gaz et des vapeurs. 

(poiris DE L'UNITÉ UE VOLUME II'A I R A T M O S P H É R 11) C B = 1) 

I.e litre à 0" et à la pression normale pèse gr. 
Iode 8,716 
Mercure 6,976 
Rrome 5,54 
Vapeur d'essence 

de térébenthine. 5,013 
V a p e u r d ' é t h e r 

sulfur ique . . . 2,586 
Chlore 2,47 
Vapeur d'alcool . 1,613 
Acide carbonique. 1,529 
Oxygène 1,056 
Air a tmosphérique 1 
Azote 0,9714 
Oxyde de carbone. 0,968 
Vapeur d 'eau. . . 0,6235 
Ammoniac. . . . 0,597 
Hydrogène. . . . 0,06926 

D'après M. Venable1 , le tableau ei-dessous indique 
la limite de perception des saveurs, ou les quantités 
minima de certaines substances qui, placées sur la 
langue, permettent d'en distinguer le goût propre. 

Sucre 0.002 8 
Sel 0,000 9 
Acide tunnique. . . 0,000 08 

— chlorhydrique 0,000 09 
Saccharine 0.000 004 

0.000 000 

1 Cosmos, 12 mars 1892. 

11,30 
8,96 
7,16 

6,512 

3,395 
3,18 
2,095 
1,9774 
1,430 
1,293 
1,256 
1,254 
0,806 
0,761 
0,08958 



T H E R M O M É T R I E E T C A L O R I M É T R I E 

Toutes les températures notées dans le présent 
Manuel sont évaluées en degrés centigrades, mais on 
peut avoir à transposer ces degrés centigrade, ou 
Celsius (C) en degrés Fahrenheit (F) ou en degres 
Réaumur R) ou réciproquement. Les relations qui 
existent entre tous ces symboles sont les suivantes: 

G = * R = t (F - 32) 
5 o 

r = | c = | ( F - 3 2 ) 

F = 32 + | C = 32 + | 

Températures élevées indices 
en degrés centigrades par la couleur du platine. 

Rouge naissant 
— sombre . 

Cerise naissant 
Cerise 

— clair. . . 
Orangé foncé . 

525° 
700" 
800° 
900" 

1 000° 
1 100" 

Orangé c la i r . . . 
Blanc 

_ soudan t . . 
— éblouissant 

Fusion 

200° 
300° 
400" 
500 
000 

Points de fusion et points d'ébutlition à la pression normale. 

F u s i o n É b u l l i t i o n 

Platine 2 000° 
Fer 1 600° à 1 500° 
Acier 1 400" à 1 300" 
Or fin 1 250" 
Or à 0,900 1 180" 
Fonte de fer . . . . I 200» à 1 050" 
Cuivre 1 050" 
Argent 1 000" 
Bronze 900" 
Aluminium 600" 
Antimoine 440" 
Zinc 412" 1 040 
Plomb 335° 
Bismuth 265° 
Etain 230" 
Sélénium 217" 66o° 
Arsenic 210" 
Soufre M4°,5 400° 
Iode 103« n e -
Cire jaune 36°,2 
Acide stéarique. . . 70" 
Gire blanche . . . . 68°,7 
Stéarine 61° 
Phosphore 44°,2 290° 
Suif 33° 
Benzine 80°>8 

Eau dist i l lée. . . . 0° t00" 
— de m e r . . . . — 2°,o 103°,7 

Brome — '<°,3 6 3 ° 
Essence de térében-

thine — 10" 156°,8 
Ether sul fur ique . . — 32" 3o°,o 
Mercure — 39",5 350° 
Acide sulfureux. . . — 79",2 — 10° 
Alcool au-dessous de —90" 78",3 



Chaleurs spécifiques. 

Plomb 0,0314 
Mercure 0.0319 
Or . . . . 0,0324 
Eta in ' . 0,0362 
Argent . . . • • • 0,0570 
Cuivre 0,0952 
Zinc 0,0956 
Nickel 0,1092 

F e r 0,1132 
Soufre. 0,1776 
Phosphore 0,188 < 
Platine 0,3240 
Acide sulfur ique. . • 0,3350 
Glace 0,5040 
Alcool 0,o4io 
Eau l « n i t ( ! 

É L E C T R O M É T R I E 

Nomenclature de quelques corps usuels rangés par ordre de 
conductibilité électrique décroissante ou de résistance élec-
trique croissante. 

Argent. 
Cuivre. 
Or. 
Zinc. 
Plat ine. 
Fer . 
Etain. 
Plomb. 
Mercure. 
Charbons. 
Acides. 

Dissolutions salines. 
Eau de mer . 
Glace fondante . 
Eau pure . 
Pierre. 
Glace non fondante . 
Bois sec . 
Porcelaine. 
Papier sec. 
Laine. 
Soie. 

Verre. 
Cire à cacheter. 
Souf re . 
Résine. 
Gutta-percha. 
Caoutchouc. 
Gomme-laque. 
Paraff ine . 
Ebonite. 
Air sec . 

r 

T a b l e d e s r é s i s t a n c e s d e s m é t a u x . 

On se souvient que la loi des résistances des fils 
métalliques se résume dans la formule: 

R = * I = * i . ± , es s e ' 

où k représente la résistance d'un fil d'une longueur 
égale à l'unité de longueur choisie, c le coefficient 
dé conductibilité électrique du métal, 7 la longueur 
du fil, s sa section. 

Mais la section circulaire est proportionnelle au 
carré du diamètre d, et l 'on peut dire que 

c d* 

Or, la table ci-dessous donne en ohms, pour chaque 
métal, le coefficient A - ; de sorte que pour avoir la 
résistance EN OHMS d'un fil long de 1 mètres et d'un 
diamètre d, il suffit de multiplier le nombre de la 
table placée en regard du nom du métal employé 
par le quotient —. Toutefois, il est nécessaire de 
noter que l est évalué en mètres et le diamètre d 
en millimètres. 

Nous négligeons à dessein la faible correction à 
laquelle donne quelquefois lieu la température. En 
électrothérapie elle est presque toujours insigni-
fiante. 
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ohm. 
0,01937 Plat ine recui t . . . 
0,02103 Fe r recu i t . . . • 
.0,02057 Nickel recu i t . . . 
0,02104 Eta in compr imé . 
0,02650 Plomb compr imé . 
0,02697 Ant imoine . . . • 
0,03751 Bismuth comprimé 
0,07244 Mercure l iquide . . 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Argent r e c u i t . . 
— écroui. . 

Cuivre recui t . . 
— écroui . . 

Or recui t . . . . 
— écrou i . . . • 
Aluminium recuit 
Zinc compr imé . 

Valeurs relatives des différentes unités de résista* 
électriques (d'après Jenkin). 

UNITES 

Tableau indicateur du calibre et de la section des fils de 
cuivre portant un nombre donné d'ampères. 

Association britanni-
que (ohm) . . . . 

Siemens 

Jacobi 0,06520 0,06869 

Km. de fil de Rreguet. 9,760 

O -s cL— o 
S 3 o O-O 

ci 

1,0486 1,570 

1,000 1,498 

0,6675 1,0000 

T A B L E A U D E S C O R P S S I M P L E S 

Par l'ordre des familles 

A V E C L E S S Y M B O L E S E T L E S É Q U I V A L E N T S C O R R E S P O N D A N T S 

Métalloïdes. 

? * y ? n e O 8 Soufre s i 6 

? ! f n i u m Se 40 
T e l l u r e Te 64 



F1 19 

Cl 3 5 , 5 
B r 80 

l 0 127 
14 

A z o t e \ PU 31 
P h o s p h o r e A g 7 3 

Arsen i c 

C 6 
Bo 11 
si 14 

Si l ic ium 

H 1 H y d r o g é n é • • 

Métaux. 

K 39 P o t a s s i u m 9 , . 
r. S o d i u m j . 7 

L i t h i u m 204 
T h a l l i u m , v , 

Cs 
R U 8 5 

R u b i d i u m - 2 0 

Calc ium s t ¡ 4 
S t r o n t i u m ^ 6 g 

B a r y u m 

Me 1 2 

M a g n e s i u m 2 7 > 5 

M a n g a n è s e - ^ 1 4 

A l u m i n i u m G , 
G l u c i n i u m Z f 45 
Zirconium y t 3 0 ) 8 
Y t h r i u m ' T h b 8 j 7 

T h o r i u m ^ 
T u n g s t è n e " 4~ 
Molybdène 

BENSEIGNEM ENTS DIVE RS 121 

O s m i u m . . Os 99, ö 

T a n t a l e . . . T a 92 

T i t a n e . . . TL 25 

É t a i n . . . . S n 59 

A n t i m o i n e . S b 120 

N i o b i u m . . N b 47 

C é r i u m . . . Ce 47 

L a n t h a n e . - L a 45 

D i d y m e . . . Di 48 

E r b i u m . . . E r 166 

T e r b i u m . . T b 17Î5 

Fer Fe 28 

Nickel . . . Ni 2 9 , 5 

Cobal t . . . Co 2 9 , 5 

C h r o m e . . . C r 26 

Zinc . . . . Zu 33 

Ga l l i um. . . • Ga 35 

V a n a d i u m . . Va 5 1 . 3 
C a d m i u m . . Cd 56 
I n d i u m . . . I n 56, 7 
U r a n i u m . . U r 60 

Cuivre . . . C11 3 1 , 5 

P l o m b . . . P b 104 

B i s m u t h . . Bi 210 

Mercure . . . H g 100 
P a l l a d i u m . . P a 53 
R h o d i u m . . Ro 52 
R u t h é n i u m . R u 52 
Argent . . . A g 108 
P la t ine . . . PI 99 ,5 
I r i d i u m . . . . I r 9 8 , 5 
Or A u 9 8 , 2 



TABLEAU DES SUBSTANCES LES PLUS USUELLES 

P a r o r d r e a l p h a b é t i q u e 

A V E C L E S S Y M B O L E S D E C O M B I N A I S O N E T L E S P O . D S A T O M I Q U E S 

D E S C O R P S S I M P L E S 

(D'après Huguenin : Aide-Mémoire de l'Ingénieur.) 

N o m s . 

Aluminium 
Alumine 

Antimoine 
Protosulfure d'antimoine. . 
Acide antimonieux 

Argent 
Chlorure d'argent 

Arsenic 
Sulfure jaune d'arsenic. . . 
Arséniate double de magné-

sium et d'ammonium. . . 
Arséniate (le magnésie. . . 

Azote 
Ammoniac 
Chlorure d'ammonium . . • 
Chloroplatinate d'ammonium 

Barium 
Barite 
Sulfate de barium 
Carbonate de barium. . . . 

Bismuth 
Oxyde de bismuth 
Sulfure debitmulh 
Chlorure de bismuth. . . 

F o r m u l e s 
e t s y m b o l e s . 

Al 
APO3 

Sb 
Sb2S3 

Sb203 

Ag 
AgCl 

As 
As2S3 

NlPMgAsO1 

Mg2As"207 

N ou Az 
NH3 

NIP Cl 
(NH4)2P1C16 

Ba 
BaO 

BaSOv 

BaCO3 

Bi 
Bi203 

Bi2S3 

BiCIO 

P o i d s 
a t o m i q u e s . 

27,4 

122 

108 

lö 

14 

137 

210 

N o m s . 
F o r m u l e s P o i d s 

N o m s . e t s y m b o l e s . a t o m i q u e s . 

B 11 
Acide borique B203 

Fluorobarate de potassium KBFP 
Brome Br 80 

Rromure d'argent . . . . AgBr 
Cadmium Cd 112 

Oxyde de cadmium . . . CdO 
Sulfure de cadmium . . . CdS 

Calcium Ca 40 
Oxyde de calcium . . . . CaO 
Carbonate de calcium . . CaCO3 

Sulfate de chaux CaSO4 

Carbone C 12 
Acide carbonique . . . . CO2 

Carbonate de chaux . . . CaOCO3 

Chlore Cl 35,5 
Chlorure d'argent . . . . AgCl 

Chrome Cr 52,2 
Oxyde de chrome . . . . Cr203 

Cobalt Co 58,8 
Protoxyde de cobalt . . . CoO 
Sulfate de cobalt CoSo4 

• 

Cuivre Cu 63,5 
Oxyde de cuivre CuO 
Sulfure de cuivre Cu2S 

Etain Sn 118 
Acide stannique SnO2 

Fer Fe 56 
Peroxyde de fer Fe203 

Sulfure de fer Fe2S 
Fluor Fl 19 

Fluorure de calcium . . . CaFl2 

H 1,27 
II20 



124 MANUEL D'ÉLECTROLOGIE MÉDICALE 

N o m s . 
F o r m u l e s l ' o i d s 

N o m s . e l s y m b o l e s . a t o m i q u e s . 

I 1 
Agi 

24 . Mg 24 

Magnés ie ca lc inée MgO 

Sul fa te de m a g n é s i e . . . . MgSO'* 

P y r o p h o s p h a t e de m a g n é s i e . Mg2P20" 
Manganèse Mn 55 

P r o t o x y d e de m a n g a n è s e . . MnO 

S e s q u i o x y d e de m a n g a n è s e . Mn20 : t 

P r o t o x y d e de m a n g a n è s e 
oxydé Mn304 

P e r o x y d e de m a n g a n è s e . . MnO 2 

S u l f u r e d e m a n g a n è s e . . . MnS 

Mercure H 200 

Oxyde r o u g e de m e r c u r e . . HgO 

S u l f u r e de m e r c u r e H g S 
H g 2 Cl2 

Molybdène Mo 9 0 , 8 

Acide m o l y b d i q u e MoO® 
Nickel Ni . • 0 8 , 8 

P r o t o x y d e de n i cke l . . . . ÎN'iO 
A u 197 

Oxygèiv 0 16 

Phosphore P 31 

A n h y d r i t e p h o s p h o r i q u e . . P 2 O s 

P h o s p h a t e de c h a u x . . . . C a 3 P 2 0 8 

P y r o p h o s p h a t e de m a g n é s i e . Mg 2 P 2 0" 

Platine Pt 197 ,4 

C h l o r o p l a t i n a t e de p o t a s s i u m K2PtCl r ' 

Plomb P b 207 

P r o t o x y d e de p l o m b . . . . P b O 
S u l f u r e d e p l o m b P b S 

S u l f a t e d e p l o m b PbSO 1 

C h l o r u r e de p l o m b PbCt 2 

F o r m u l e s P o i d s 
e t s y m b o l e s . a t o m i q u e s 

Potassium 39 
P o t a s s e 
C h l o r u r e de p o t a s s i u m . . . KC1 
Su l f a t e de p o t a s s e K2SO'* 
N i t r a t e de p o t a s s e KNO 3 

C h l o r o p l a t i n a t e d e p o t a s s i u m K 2PtCl 6 

Silicium Si 28 
Acide s i l i c ique SiO2 

Sodium N a 23 
Oxyde de s o d i u m N a 2 0 
C h l o r u r e de s o d i u m . . . . NaCl 
Su l f a t e de s o u d e N a 2 S 0 4 

C a r b o n a t e de s o u d e . . . . N a 2 C 0 s 

Soufre s 32 
Sul fa te de b a r i u m BaSO 4 

S u l f u r e d ' a r g e n t A g 2 S 
Strontium S r 87. a . 

S t r o n t i a n e SrO 
Su l f a t e de s t r o n t i u m . . . . SrSO 4 

C a r b o n a t e de s t r o n t i u m . . SrCO 3 

Titane T i 50 
Acide t i t a n i q u e TiO 2 

Tungstène w 184 
Acide t u n g s t i q u e W O 3 

Z i nc Zn 60.2 
Oxyde de z inc ZnO 
S u l f u r e d e z inc ZnS 

H Y G I È N E 

Ventilation. — D'après Morin, la quantité d'air 
nécessaire par personne et par heure est la sui-
vante (Huguenin, Aide-mémoire de VIngénieur). 



D a n s l e s h ô p i t a u x : 

S a l l e s p o u r m a l a d i e s o r d i n a i r e s . . . . 70 m 3 

— d ' o p é r a t i o n s c h i r u r g i c a l e s . . . 8 0 - 1 0 0 
— m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s loO 

D a n s l e s p r i s o n s 

D a n s l e s c a s e r n e s : 

De j o u r 3 0 

De n u i t 4 ° - 3 0 

D a n s les a t e l i e r s : 

O r d i n a i r e s 6 0 

M a l s a i n s 1 0 0 

D a n s les t h é â t r e s e t d a n s l e s s a l l e s d e 
c o n c e r t 4 0 " 5 0 

D a n s les s a l l e s d e c o n f é r e n c e , d ' a s s e m b l é e . 60 

D a n s l e s é c o l e s : 

P o u r e n f a n t s 1 3 " 2 0 

P o u r a d u l t e s 30-3l> 

P o u r l e s é c u r i e s d e c h e v a u x 180-200 

Éclairage. — L'éclairage d'un espace fermé dont 
aucune dimension n'est double de l 'une des deux 
autres, est suffisant quand le produit de la surface 
éclairante par la hauteur de l 'ouverture est égal ou 
supérieur au -±. de la capacité de la chambre (Hu-
guenin, loc. cit.). 

Eau. — Une ville consomme environ de 100 à 
200 litres d'eau propre par jour et par tête; dans le 
même temps et pour une même unité, une famille 

dépense 90 litres. Un cheval exige (lavage compris), 
de 40 à 50 litres; une vache, 30 litres; un mouton, 
2 litres; un porc, 2 à 3 litres. Un mètre carré de 
jardin demande 1 à 3 litres. Arrosage des water-
closets, '10 à l o litres par tète et par jour. 



C H A P I T R E I I I 

G É N É R A T E U R S D ' É L E C T R I C I T É 

Généralités. 
Machines électrostatiques. - Générateurs ou appareils hydro-

électriques, piles à eau ac idu lée ; é lément au sulfate de cui-
vre ; pile humide dite sèche ; piles au chlorhydrate d ammo-
niaque (Leclanché); piles au bisul fa te de m e r c u r e ; pile 
hermét ique à r enve r semen t , pile de poche ; piles au b ichro-
ma te de po tasse ; piles au ch lorure de f e r ; piles au ch lorure 
de chaux . 

Appareils ci courants constants cl continus. 
Piles secondaires ou accumulateurs. - Piles thermo-électri-

ques. 
Appareils d'induction, appare i l s vo l ta - fa rad iques , magné to -

faradiques , dynamo-électr iques . 

Les générateurs d'électricité ou électromoteurs se 
divisent en quatre classes : 

1° Les machines électro-statiques ; 
2° Les piles hydro-électriques ; 
3° Les piles thermo-électriques ; 
4° Les machines d'induction (magnétiques, électro-

magnétiques ou dynamo-électriques). 
Les résultats qu'on obtient de ces électromoteurs 

sont bien de même nature, mais les intensités rela-
tives de leurs facteurs sont très différentes : 

Les machines statiques fournissent peu d'intensité, 
mais jouissent en revanche d'une haute force électro-

Fig. 4i>. — Machine de Ramsden . 

motrice ; les piles à liquide donnent de l'intensité et 
peu de tension ; les piles thermiques sont aussi pau-
vres en intensité qu'en potentiel ; enfin, les machines 
d'induction réunissant quelquefois la force électro-
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motrice des machines statiques à une intensité sou-
vent supérieure à l'intensité des piles à liquide, 
l 'énergie électrique qu'elles engendrent est considé-
rable . 

Nous allons étudier successivement les principaux 
appareils de chacune de ces classes : 

1° Machines électro-statiques. 

Nous mentionnerons, à titre de souvenir, les ma-

. Fig. 46. — Machine de Nai rne . 

chines de Ramsden (fîg. 4o), de Nairne (fig. 46), de 
Van-Marum, etc., qui peuplent encore les cabinets 
de physique mais qui ne sont guère susceptibles 
d'aucun usage médical. 

Les seules machines statiques employées aujour-
d'hui sont les machines du modèle de Holtz, de Carré 
et de Wimshurst. 

Celle de Iloltz (fig. 47) se compose d'un plateau 

Fig . 47. — Machine de Holtz. 

fixe et d'un plateau de verre qui tourne autour de son 
centre, ou de plusieurs paires de ces plateaux. Le 
plateau mobile n'est placé qu'à une faible distance 
du plateau fixe et tourne entre deux coussins reliés 
au sol. Deux peignes sont montés à l 'extrémité d'un 
môme diamètre, et chacun d'eux communique avec 
un conducteur articulé et isolé ou excitateur dont 



les branches peuvent être mises en contact l 'une 
avec l 'autre. Au plateau fixe sont appliquées deux 
armatures diamétrales servant à l 'amorçage de la 
machine. 

Pour mettre celle-ci en action, il suffit de placer les 
excitateurs en contact, d'approcher un corps électrisé 
des armatures et de faire tourner le ou les plateaux 
mobiles soit à la main à l'aide d'une manivelle, soit, 
comme on le verra plus loin, à l'aide d'un moteur 
électrique Trouvé. Si on écarte alors les conducteurs, 
il s'échange entre eux un flux d'étincelles très consi-
dérable, souvent plus d'un millier à la seconde. Un 
air sec est nécessaire au bon fonctionnement. 

On devra préférer la machine à plusieurs pla-
teaux, car ceux-ci réagissent les uns sur les autres 
e t é v i t e n t u n brusque arrêt et un nouvel amorçage. 
Quant au patient, il doit être isolé sur un tabouret de 
verre et mis en communication a v e c l 'un des conduc-
teurs, le second conducteur étant relié au sol. 

Nous devons avouer que cette machine est bien peu 
propre aux usages médicaux. Dans tous les cas, les 
machines de Carré et de Wimshurst devront lui être 
préférées. 

La machine de Carré (fig. 48), en effet, est bien 
moins volumineuse et possède l 'avantage notable de 
fonctionner par tous les temps. 

Sur un cadre de bois sont fixés deux montants ver-
ticaux, partie en verre et partie en ébonite ; ils sont 
réunis à leurs extrémités supérieures par un gros 
cylindre de cuivre-MN. Deux axes d'acier sont égale-
ment interposés entre eux et supportent respective-
ment, à la partie supérieure, un plateau de caout-

chouc, et, à la partie inférieure, un plateau de verre 
mobiles entre les coussins frotteurs B et C. La trans-
mission du mouvement est telle qu'à un tour du pla-
teau de verre correspondent environ dix tours du 

Fig . 48. — Machine éleclro-stat ique Carré. 

grand plateau d'ébonite : celui-ci prend alors une 
vitesse notable. 

Deux frotteurs, comme dans la machine de Holtz, 
électrisent positivement le plateau de verre. L'induc-
tion s'exerce ainsi à travers l'épaisseur de la roue de 
caoutchouc qui, par l 'entremise du peigne D, charge 
négativement le gros conducteur de cuivre. Pour 
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cette raison, la machine Carré est dite diélectrique. 
Dès qu'on approche de ce conducteur l'excitateur 

FG qui est en relation avec le peigne E, on voit 
jaillir entre eux une série continue d'étincelles. 

Pour se servir de cette machine, on établit la com-
munication entre les appareils en expérience ou avec 
le malade et le collecteur métallique de l ' instrument, 
puis, afin d 'augmenter la charge on, intercale un con-
densateur F (fig. 49) entre le collecteur et l'excita-
teur relié au sol par une chaîne conductrice. 

M. Trouvé a adapté à cette machine, entre autres 
accessoires, un excitateur II qu'il a légèrement 
modifié pour le 13'" Boucheron, suivant la vue de la 
figure 52 et qui permet de régler-à volonté la lon-
gueur des étincelles et d'obtenir, par conséquent, des 
chutes de potentiel toujours égales entre elles. Les 
excitateurs ou électrodes (fig. 50 et 51), en boule, en 
pointes pour aigrettes, en couronne pour bains occi-
pitaux, doivent être reliés à cet excitateur quand on 
veut faire des observations pleinement comparables. 
11 permet de plus d'appliquer au sujet des décharges 
frankliniennes continues, et cela sans qu'il soit besoin 
de l'isoler. 

La figure 51 montre l'électrode crânien. La face 
extérieure métallique du tour de tête de cette cou-
ronne de bronze doré est isolée électriquement du 
crâne et les montants sont armés à l 'intérieur d'un 
grand nombre de pointes dont les directions conver-
gent vers le sommet de la tête. Les étincelles four-
nies par la machine statique sont recueillies par un 
paratluide surmontant le casque. On comprend faci-
lement le mécanisme des décharges. 

L'appareil que l'on voit au bas du dessin est 
A ^ 

hS- 49. - Machine de Carré act ionnée par un mo teu r de Trouvé 
et armée d 'un régu la teu r d 'é t incel les , H. 



l 'agrandissement du régulateur H, de la figure 49. 
Cependant, il est ici perfectionné. Sur la demande 
du Dr Boucheron, M. Trouvé en a fait un ozomseur. 
Les courants frankliniens arrivent par le conduc-
teur G et les étincelles déflagrent d'une façon presque 

continue entre les deux boules du régulateur enfer-
mées dans un cylindre de verre. L'intérieur de ce 
cylindre communique d'une part avec une poire de 
caoutchouc aspirante et foulante, d 'autre part , avec 
un large pavillon qui s'épanouit à l'extérieur. 

La manœuvre de la poire établit à travers le sys-
tème un courant d'air atmosphérique que les défla-

F : „ 50 et 51. — Électrodes d ivers pour décharges f rankl i -
n ïennes . - La figure 52, représente le régula teur-ozomseur 
Trouvé à exci ta t ion par inf luence f rank l in ienne c o n t i n u e . 

grations transforment en air ozonisé. Le malade, la 
face devant le pavillon, respire alors l'ozone aussi 
longtemps qu'il est nécessaire, en môme temps qu'il 
est soumis à l'électrisation avec ou sans isolement. 
Quand la partie du corps à électriser est loin du 
visage, il suffit pour obtenir en même temps l'ozo-
nisation, de détacher de l ' instrument le pavillon, et 
de réunir à nouveau ces deux appareils au moyen 
d'un tube de caoutchouc d'une suffisante longueur. 

Les médecins font un emploi fréquent de ce défla-
grateur et de ses accessoires. M. Boucheron, qui 
emploie l 'excitateur-régulateur et l'ozoniseur d'une 
façon particulièrement méthodique apprécie ainsi les 
avantages de l'électrisation statique par influence 
sans isolement du malade : 

« Ce procédé nous a paru le plus pratique et le 
mieux approprié à la plupart des cas délicats qui 
nous intéressent : les affections des organes des sens 
chez les sujets sensibles à l'électricité, et, en particu-
lier, leurs affections rhumatismo-goutteuses légères 
ou moyennes. 

« Dans ce procédé, le malade n'est pas isolé; 
l'électricité lui est transmise sous une tension relati-
vement légère (l'étincelle est limitée à 2, 3 milli-
mètres en général). La distribution de l'électricité est 
faite par un excitateur spécial, et, chez le malade, 
l'électricité subit une sorte de mouvement incessant, 
— il n'y a ni choc, ni secousses. Les résultats théra-
peutiques sont fort satisfaisants. 

« Voici comment nous opérons : 
« Les machines sont les modèles moyens de Voss, 



Carré, etc., incluses dans une cage de verre qui les 
soustrait à l 'humidité ambiante et permet leur fonc-
tionnement en tout temps. 

« L'excitateur par influence est, par exemple, le 
modèle (fig. 82) que nous avait combiné M. Trouve. 

« Son extrémité métallique libre est tenue à la 
main par le sujet ; l'étincelle jaillit - dans des 
dimensions variables, limitées à 1, 2 millimétrés, 
quelquefois 3 millimètres, rarement davantage^ — 
entre l 'extrémité métallique tenue à la main et l'ex-
trémité d'un conducteur venant de la machine. 

« Le malade, non isolé, est assis sur un fauteuil 
ordinaire: 

« L'électricité de nom contraire à la machine est 
incessamment attirée de toutes parts à la surface du 
corps du sujet pour se neutraliser avec celle de la 
machine, pendant que l'électricité de même nom 
s'écoule vers le sol. 

« Il en résulte un incessant mouvement d'électri-
cité avec des variations dans le potentiel limitées 
(et c'est là l ' important), en grande partie, par les 
dimensions de l'étincelle, 1, 2 et 3 millimètres, et 
par la charge de la machine, conditions qu'il est 
facile de régler, les autres conditions nous étant 
moins accessibles. 

« Grâce à la rapide succession des étincelles à peine 
discontinues, les ondées pressées du flot électrique 
maintiennent le malade sous une certaine tension 
électrique, comme le montrent les étincelles que l'on 
peut lui soutirèr. 

« On peut d'ailleurs, si l 'on veut, laisser tomber 
complètement le potentiel en mettant des intervalles 

entre les décharges de la machine et produire des 
ondées électriques tout à fait discontinues. 

« Le mode d'action physiologique de ce procédé 
d'électrisation se rapproche, entre autres choses de 
l'action de la douche. Cette électrisation produit ses 
meilleurs résultats quand elle amène, par l'excitation 
de toute la surface cutanée, une réaction de chaleur 
et de moiteur (cette moiteur indique la fin de la 
séance). Sa durée n'est guère plus de deux à cinq ou 
dix minutes en général. 

« Eviter la réaction froide par excès de tension 
électrique, réaction froide qui peut durer assez long-
temps, avec les inconvénients du refroidissement, du 
refoulement du sang vers les organes splanch-
niques, etc. 

« En même temps que la réaction chaude, appa-
raissent la sensation de détente générale, de délasse-
ment, de mieux-être, l'expansion thoracique, la 
décharge cardiaque par afflux du sang à la peau, 
la cessation des contractures des muscles lisses, la 
cessation de la douleur quand elle n'est pas t rop 
vive. 

« Pour obtenir cette réaction chaude, il est néces-
saire, le plus souvent, d'avoir l 'acquiescement du 
sujet, sa tranquillité d'esprit, son silence; et même, 
dans les premières séances, il est bon d'utiliser un 
peu la suggestion à l'état de veille. » 

Cette machine Carré, ainsi que la précédente et la 
suivante, que nous construisons avec beaucoup de 
soin, peut être actionnée par notre moteur élec-
trique (fig. 53), qu'à défaut d'une canalisation 



urbaine une batterie de piles primaires ou secon-
daires met en mouvement. 

L'emploi supplémentaire du moteur électrique 
devient même indispensable lorsqu'il s'agit de trai-
tements gynécologiques int imes: la présence d un 
aide pourrai t en effet gêner, et les autres genres de 
moteurs, à eau, à gaz, etc., ont l'inconvénient grave 
d'incommoder le malade par leurs émanations, leur 
bruit et leurs trépidations1 . 

Fig . 53. — Moteur électr ique Trouvé réversible. 

Ge moteur que l'on voit en E sur les figures 49 
et 56 n'est pas établi à demeure sur le socle de la 
machine. On peut l'en enlever et l'y remplacer rapi-
dement, de sorte que, privée du moteur, cette ma-
chine peut fonctionner à la manivelle comme celles du 
modèle ordinaire. On peut aussi laisser ce moteur en 

«C 'es t a ins i ' 'que les D " Babinsky, B a n l e t , Biaise, Brézè-
zinskv (de Varsovie), Brivois, Contancin (de Montmonllon) , 
Por tefax, Rouhier , Vigouroux ent re t iennent le mouvement de 
leurs mach ines s ta t iques depuis de longues annees . 

place et se contenter de faire tomber la courroie qui 
le relie à la poulie solidaire du plateau de caoutchouc. 

Fig. 54. — Machine dynamo-élec t r ique Trouvé disposée au 
pied d 'un manège pour ac t ionner à distance les m a c h i n e s 
électro-statiques. 



La batterie génératrice sera souvent remplacée 
avec avantage par une dynamo placée à dislance du 

55. _ Machine dvnamo-é lec t r ique Trouvé 
montée sur manège p o u r act ionner à dis tance les machines 

électro-stat iques. 

moteur et mue elle-même soit par un moteur à eau, 
à gaz, etc., 'soit par un moteur à bras. Nous avons 
déjà vu l'emploi de cette dynamo comme dynamo-
mètre physiologique pour la mesure, même à dis- Fig. 56. — Machine électro-statique de Wimshurst. 
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Nous la retrouverons plus loin (p. 250) plus ample-
ment décrite. Nous y renvoyons dès maintenant 
le médecin qui voudrai t se faire une idée bien pré-
cise de sa s t ructure comme de ses autres usages. 

La machine Wimshurs t , d 'un fonct ionnement t rès 
régulier, t ient le milieu entre la machine de Holtz 
et celle de Carré. Les deux plateaux sont en verre ou 
en ébonite et les deux pôles sont munis de conden-
sateurs. 

« D'une façon générale, dit leD r Larat, l 'électricité 
statique est un mode commode d'application électro-
thérapique . 

« Elle a l 'avantage de permet t re au pat ient de 
garder ses vêtements, et pa r sa diffusion instantanée 
à t ravers tout l 'organisme, pa r sa localisation facile 
au moyen des différents excitateurs, enfin par sa réelle 
efficacité elle mérite d'occuper en thérapeut ique une 
la rge pa r t . Elle se trouve indiquée chaque fois qu'on 
s'adresse à un é ta tgénéra l névropathique, quelle qu'en 
soit l 'or igine; et, comme la p lupar t des malades qui ont 
recours à l a thérapeut ique électrique proviennent de 
troubles nerveux généraux ou en sont la cause, tels 
les accidents du rhumat isme, de la goutte, des dou-
leurs névralgiques, etc., il y a très souvent lieu d'em-
ployer ce mode de t ra i tement , soit isolément, soit 
concurremment avec les autres modes d'électrisation. 

« Je tiens, à signaler un fait inédit. Il arrive par-
fois qué, quelle que soit la faible durée du courant 
et de son intensité aussi faible que possible, certains 
névropathes ne le supportent pas. 

« En pareil cas, on doit renoncer au courant néga-
tif, le seul employé en électricité statique, et recourir 
au pôle positif. Il suffit pour celacle relier le tabouret 
au pôle positif de la machine et de réunir le pôle 
négatif à la terre. 

« J 'ai pu observer plusieurs cas où cette modifi-
cation du pôle employé avait pour effet de ca lmer 
ins tan tanément l 'état nerveux et de permet t re de 
cont inuer l 'électrisation sans incident. 

« En fait, le pôle positif donne une étincelle beau-
coup plus courte, un souffle moins prononcé, on 
peut dire qu'il est d 'un effet moins intense, ce qui 
est d'accord avec le fait que nous venons d'énoncer.» 

.2° Piles hydro-électriques. 

Citons à t i tre historique la pile cle Voila (fig. 57) 
qui n 'appar t ient plus à l 'arsenal médical . Elle 
consiste en une simple superposition dans un ordre 
invariable de disques de cuivre-zinc et de rondelles 
de drap imbibées d'eau acidulée. Le disque de 
cuivre inférieur correspond avec le socle. Dès que 
ce disque est relié par un conducteur métall ique 
avec le zinc supérieur, un courant électrique s'établit 
du cuivre au zinc dans le circuit extérieur à la pile, 
du zinc au cuivre dans le circuit intérieur (fig. 58). 

La disposition en colonne des éléments est très 
défectueuse, car leur poids compr imant le liquide 
excitateur entre les disques métall iques le chasse 
peu à peu, produit ainsi de fâcheuses dérivations 

É L E C T R O L O O I E M É D I C A L E . y 



Nous la retrouverons plus loin (p. 250) plus ample-
ment décrite. Nous y renvoyons dès maintenant 
le médecin qui voudrai t se faire une idée bien pré-
cise de sa s t ructure comme de ses autres usages. 

La machine Wimshurs t , d 'un fonct ionnement t rès 
régulier, t ient le milieu entre la machine de Holtz 
et celle de Carré. Les deux plateaux sont en verre ou 
en ébonite et les deux pôles sont munis de conden-
sateurs. 

« D'une façon générale, dit leD r Larat, l 'électricité 
statique est un mode commode d'application électro-
thérapique . 

« Elle a l 'avantage de permet t re au pat ient de 
garder ses vêtements, et par sa diffusion instantanée 
à t ravers tout l 'organisme, pa r sa localisation facile 
au moyen des différents excitateurs, enfin par sa réelle 
efficacité elle mérite d'occuper en thérapeut ique une 
la rge pa r t . Elle se trouve indiquée chaque fois qu'on 
s'adresse à un é ta tgénéra l névropathique, quelle qu'en 
soit l 'or igine; et, comme la p lupar t des malades qui ont 
recours à l a thérapeut ique électrique proviennent de 
troubles nerveux généraux ou en sont la cause, tels 
les accidents du rhumat isme, de la goutte, des dou-
leurs névralgiques, etc., il y a très souvent lieu d'em-
ployer ce mode de t ra i tement , soit isolément, soit 
concurremment avec les autres modes d'électrisation. 

« Je tiens, à signaler un fait inédit. Il arrive par-
fois qué, quelle que soit la faible durée du courant 
et de son intensité aussi faible que possible, certains 
névropathes ne le supportent pas. 

« En pareil cas, on doit renoncer au courant néga-
tif, le seul employé en électricité statique, et recourir 
au pôle positif. Il suffit pour cela de relier le tabouret 
au pôle positif de la machine et de réunir le pôle 
négatif à la terre. 

« J 'ai pu observer plusieurs cas où cette modifi-
cation du pôle employé avait pour effet de calmer 
ins tan tanément l 'état nerveux et de permet t re de 
cont inuer l 'électrisation sans incident. 

« En fait, le pôle positif donne une étincelle beau-
coup plus courte, un souffle moins prononcé, on 
peut dire qu'il est d 'un effet moins intense, ce qui 
est d'accord avec le fait que nous venons d'énoncer.» 

.2° Piles hydro-électriques. 

Citons à t i tre historique la pile de Volta (fig. 57) 
qui n 'appar t ient plus à l 'arsenal médical . Elle 
consiste en une simple superposition dans un ordre 
invariable de disques de cuivre-zinc et de rondelles 
de drap imbibées d'eau acidulée. Le disque de 
cuivre inférieur correspond avec le socle. Dès que 
ce disque est relié par un conducteur métall ique 
avec le zinc supérieur, un courant électrique s'établit 
du cuivre au zinc dans le circuit extérieur à la pile, 
du zinc au cuivre dans le circuit intérieur (fig. 58). 

La disposition en colonne des éléments est très 
défectueuse, car leur poids compr imant le liquide 
excitateur entre les disques métall iques le chasse 
peu à peu, produit ainsi de fâcheuses dérivations 
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f i g . 58 _ Marc 
d u courant dans le c i r c u i t intérieur et d ans 

le circuit extér ieur . 

F ig . 57. - Pile de Voi la . 

PILES IIYDRO-ÉLECTRIQUES 147 

conlre-électromotrices et ne tarde pas à épuiser com-
plètement la pile. 

Aussi dans toutes les piles suivantes comme dans 

Fig. 59. — Pile à tasses . 

•la pile à tasses (fig. 59), les surfaces actives zinc et 
collectrices cuivre sont-elles disposées en regard les 
unes des autres au sein du liquide excitateur. 

La réaction chimique qui donne ici naissance au 
courant se trouve expliquée par la formule 

SO l II5 Zn = S O Zn + H2. 

Le cuivre ne joue d'autre rôle que celui de collec-
teur du courant comme le montre la figure 60 d'un 
élément à diaphragme. 

Le nombre des hydro-électromoteurs est évident-



. . n f l A f i n i . n v en a presque autant que de com-
; n C o Î m queî, exothermiques, presque autant 

ou composés a t t a q u a b l e s . ^ 

lenuis les travaux de Faraday et de Joule qui ont 
S l è façon absolue les électromoteurs aux 
autres générateurs d'énergie et ont subordonne leur 
nuis ance à l'exacte équivalence des mater,aux con -

n s a bonté d'une pile doit être nécessairement 

caractérisée par le rapport de ' 
mise en œuvre, et de sa constance et de sadu.ee , 

' ^ t f dans la pratique courante que ce 
r l o v t exclut immédiatement un très grand nombre 
le nil s nombre qui ne va qu'en croissant des que 
l orf considère les exigences de la thérapie électrique. 

Les piles ou réunion de piles ( b a t t e r i e s ) les plus 
ompîov es en électrothérapie sont les suivantes qu 
3 p l C t cette qualité indispensable à toute pde 
médicale : la constance. 

Plusieurs procédés ont été imaginés pour régula-
riser les courants voltaïques. Le premier est dû à 
Becquerel et remonte à 1829. C'est cet habile physi-
cien qui inventa, en effet, le couple au sulfate de 

Fig . Gl. — Elément Daniell. 

cuivre. Daniell lui donna bientôt un agencement pra-
tique et l'élément prit le nom du physicien anglais. 

Dans la généralité, les constructeurs groupent les 
éléments dans des boites ou dans des meubles élé-
gants constituant, par leur agencement, de véritables 
appareils. Ces vêtements ont le double mérite d'écar-
ter du malade l'aspect d'instruments qu'il ne connaît 
pas et que, par suite, il redoute, et de le rassurer 



par des dehors séduisants; mais surtout de placer 
sous la main du médecin les nombreux accessoires 
dont il a presque constamment besoin, ou encore de 
lui éviter d'ennuyeuses manipulations et les fatigues 
d'une constante attention. 

Piles au sulfate de cuivre : type élément Daniell 
(fig. 61). 

Une des plus pratiques, et dans le fait une des 

62. — Pile Trouvé-Cal laud au sulfate de cuivre. 

S 0'' Gît + Zn = S 0* Zn + C« 

Au fond d 'un vase de verre plonge un fil de cuivre 
tourné en spirale ; ce fil nu émerge de la dissolu-

plus répandues, est la pile Trouvé-Callaud au sulfate 
de cuivre d'une grande simplicité, la plus écono-
mique de toutes (fig. 62) ; sa force électromotrice est 
1,06 volt environ. 

M A NUE! 

lion saline pa r une extrémité verticale isolée dans 
un tube de verre. La spirale sert donc seule de lame 
positive. Le zinc est circulaire et maintenu par des 
rabattements de métal à la partie supérieure du vase 
dans lequel il ne s'enfonce que jusqu'à la moitié. 

Des cristaux de sulfate de cuivre sont toujours dé-
posés au préalable dans le fond, et l'on remplit d'eau. 
Au bout d'un certain temps de fonctionnement, le 
liquide est saturé de sel de cuivre à la partie infé-
rieure et de sulfate de zinc à la partie supérieure ; 
il faut éviter avec soin le mélange. En vieillissant, là 
pile devient de plus en plus constante, ainsi que le 
prouvent les données suivantes établies par le 
IV Bardet : 

Au commencement de la marche 
la résistance est de -ÎO ohms. 

Après un jour de marche . . . . 22 
— deux jours de marche . . 12 — -
— cinq — — . . 10 — 
— d i x — _ . g 
— vingt — — • . . 0 — 

A partir du vingtième jour, la résistance reste sen-
siblement constante et égale à 6 ohms en moyenne. 

Il est bien entendu qu'on peut obtenir cette cons-
tance dès le premier jour en saturant l 'élément de 
sulfate de zinc à la partie supérieure. 

La pile humide Trouvé au sulfate de cuivre peut 
rendre également beaucoup de services en électro-
thérapie et en physiologie; particulièrement dans 
les cas où une extrême constance jointe à un fonc-
tionnement de longue durée serait nécessaire. Le 



nombre et la grandeur de ses éléments varie suivant 

la destination. . 
D e u x rondelles épaisses de zinc et de c u m e sont 

reliées entre elles par une couche de S a ® centune-
tres de rondelles de papier filtre. Le tout flg.-W) 

p i „ 6 3 . __ pile humide Trouvé clans u n vase de v e r r e . 

est maintenu en situation par un axe isolant muni 
d'écrous. La moitié de l'épaisseur du papier corres-
pondant au cuivre est imbibée d'une solution con-
centrée de sulfate de cuivre, et l 'autre moitié corres-
pondant au zinc d'une solution de sulfate de zinc. 
On obtient ainsi une sorte de Danieli humide où 
le papier fait diaphragme. 

Un pareil élément peut durer un an, environ, sans 
qu'ilsoit besoin d'y toucher. Au bout dece temps, on 
régénère le sulfate de cuivre usé en le trempant à 
moitié, du côté du cuivre, dans une solution bouil-
lante et concentrée de sulfate de cuivre. ' 

Il existe trois dimensions courantes d'éléments de 
cette force. Les plus grands ont 10 centimètres de 

diamètre sur 7 à 8 centimètres de hauteur. Les moyens 
n'ont pas plus de 5 centimètres de diamètre sur une 
hauteur à peu près égale à celle du grand élément. 
Quant au petit modèle, il a exactement le diamètre 
d'un sou français, sur une hauteur de o à 6 centi-
mètres. 

Nous insistons sur le dispositif fondamental de la 
pile humide qui fait que les deux liquides restent 
séparés beaucoup mieux qu'ils ne le sont avec des 
vases poreux. Avec ce système, l 'usure du sulfate de 
cuivre ne se produit plus guère que par suite du pas-
sage du courant. En d'autres termes, dans cette 
combinaison, il n'y a presque pas de travail intérieur 
perdu. Or, on sait que cette perte est le plus grand 
défaut de la pile Daniell. Dans les grands éléments 
(flg. 63), le disque de cuivre est maintenu au centre 
par une tige isolée des rondelles de papier et du 
zinc. Elle dépasse la table d'ardoise qui surmonte 
l'élément et qui sert de couvercle au vase de verre ou 
d'ébonite dans lequel l 'élément est à l 'abri des cou-
rants d'air et de la poussière. Le bord du vase est 
rodé et l'ardoise bien dressée, de sorte que tout se 
trouve dans une capacité hermétiquement close et, 
par conséquent, à l 'abri de l 'évaporation. 

Ainsi agencé, l'élément peut fonctionner pendanl 
plus d'une année, sans qu'on ait à s'en préoccuper 
en aucune façon. Cependant, il va sans dire qu'au 
bout d'un certain laps de temps, plus ou moins long 
et variable avec l'activité qu'on demande à la pile, 
elle finit par s'épuiser. Le sulfate de cuivre se réduit, 
et le courant, après s'être peu à peu affaibli, devient 
insensible. 



U faut alors recharger l 'élément. C'est une opéra-
tion facile qui consiste à tremper dans une solution 
chauffée et saturée de sulfate de cuivre la partie 
inférieure de l 'élément. On prépare cette solution 
dans une cuvette de cuivre faite exprès ; elle s eleve 
jusqu'à un niveau marqué. Le couverc e de 1elernen 
porte sur le bord de la cuvette, de telle sorte que le 
papier s'imbibe jusqu'à la hauteur voulue, sans 

qu'on ait à la chercher. 
Ouant au sulfate de zinc, il se forme constamment 

par l 'action de la pile : il n'y a donc jamais a en 
remettre. Mais le zinc lui-même s'use et au bout 
d'un certain temps, devra être remplacé. On profite 
de ce moment pour renouveler le papier. Le cuivre 
au contraire, débarrassé du cuivre pulvérulent 
déposé par l 'action du courant, sert indéfiniment. 

La pile humide est la seule qui souffre une résis-
tance quelconque et voulue. 

Elle convient particulièrement dans tous les 
cas où l 'on traite des p a r t i s délicates comme 1 œil, 
l 'oreille, etc. . , 

Lorsque nous présentâmes la pile humide a 
l'Académie de médecine, le D' Gavarrct déclara que 
c'était là le vrai élément électrophysiologique et qu il 
devrait servir d 'Hàlon dans tous les laboratoires. 
C'est qu'en effet par sa constance parfaite et sa longue 
durée, par la commodité qu'on a toujours d aug-
menter ou de diminuer arbitrairement sa résistance 
intérieure en ajoutant ou retranchant simplement 
quelques rondelles de papier ou encore en faisant 
varier leurs diamètres, la pile humide possédé des 
qualités réellement toutes spéciales qui la rendent 

susceptible d'applications scientifiques très précises. 
C'est la seule pile qui, bien que la plus constante 
pour une composition déterminée, présente ce carac-
tère curieux de pouvoir varier en résistance de zéro à 
l'infini et cela par gradations voulues et infinitési-
males. Rien n'est donc plus facile que de lui faire 
donner les unités électriques pratiques : ampère, 
volt, ohm, watt, etc. 

« Tel est l'élément humide du nom que lui a donné 
M. Gustave Trouvé, dit encore Niaudet dans son Traité 
des piles. Cette dénomination est rigoureusement 
exacte ; tandis que le nom de pile sèche, qui a cours 
dans l 'enseignement classique, n'est pas justifié, 
appliqué aux piles de Zamboni, qui n'agissent réelle-
ment que grâce à l 'humidité qu'elles absorbent. 
L'élément humide de 31. Gustave Trouvé possède la 
même force électromotrice que l'élément Daniell, 
dont il ne diffère que par la forme. Sa résistance 
varie avec le diamètre des rondelles de cuivre et de 
zinc et avec l'épaisseur de la colonne intermédiaire. 
Pour un diamètre donné des disques métalliques, on 
ne pourrait pas diminuer par trop la quantité de 
papier sans faire perdre à la pile les qualités de 
durée qui font l 'un de ses principaux mérites. Par 
contre, à mesure que l'épaisseur *du papier est aug-
mentée, la durée possible du service actif est accrue, 
en même temps que la résistance. 

« La pile humide de M. Gustave Trouvé présente 
tous les avantages connus de la pile Daniell, notam-
ment la dépolarisation complète de l'électrode, et 
par suite une grande constance. Mais on peut même 
ajouter que, sous cette forme, la constance prend un 



caractère inaccoutumé. En effet, avec la forme ordi-
naire on remarque que la force électromotrice est 
absolument invariable, tandis que la résistance inté-
rieure oscille d'une manière continuelle, surtout 
nuand le courant est interrompu et rétabli. Chaque 
fois qu'on mesure à nouveau la résistance mtcrieure 
d'une pile Daniell, on trouve une valeur différente, 
et cependant ces valeurs changeantes conduisent a 
une valeur unique de la force électromotrice Ce 
phénomène s'explique par les variations perpetuelles 

de la composition du liquide. 
« On a fait à ce sujet l'expérience suivante. Un 

laisse le soir une pile fermée sur un galvanomètre 
approprié, en notant au préalable la déviation de 
l'aiguille. Le lendemain matin, on retrouve la même 
déviation. De cette observation on est amené a con-
clure que, pendant douze heures de circuit ferme, a 
force électromotrice et la résistance intérieure de la 
pile n'ont pas varié. Si, alors, on ouvre le circuit ne 
fût-ce qu'une seconde, et qu'on le referme aussitôt 
on trouve une nouvelle déviation; et si 1 on prend 
les mesures, on constate que la résistance intérieure 
a changé et a seule changé. Quelle que soit la cause 
de ces variations subites, il faut admettre qu elles 
s'opposent à une constance absolue du courant que 
peut fournir la pile. 

« Dans la forme donnée par M. Gustave Trouve, l a 
pile ne présente pas, du moins au même degre, de 
variations de résistance, et surtout ces variations ne 
sont pas aussi subites. Mais le principal avantage de 
la disposition nouvelle, c'est la suppression du travail 
intérieur de la pile quand le circuit est ouvert. On 

peut dire, en résumé, d'une pile Daniell qui ne 
fournit pas de courant, qu'elle est un cheval à 
l'écurie, c'est-à-dire qu'elle consomme sans produire. 
C'est là son inconvénient principal. Il n'existe plus 
dans, la pile humide, parce que les liquides ne peu-
vent s'y mêler que très difficilement. Nous ajoute-
rons que c'est la seule disposition connue qui per-
mette de donner à fa pile une résistance intérieure 
quelconque mais voulue... 

« Cette pile humide au sulfate de cuivre atteint 
une constance remarquable et elle doit être consi-
dérée comme la plus constante des piles connues. » 

Notre pile humide s'est propagée rapidement. 
L'Observatoire de Paris et celui de Cordoba (Répu-
blique Argentine) l'utilisent pour actionner les appa-
reils d'enregistrement. 

Dans un travail publié clans le Génie civil du 
1er novembre 1880 sur Y Unification de l'heure dam 
les grandes villes par le moyen de Vélectricité, 
M. Antoine Bréguet disait de la pile humide Trouvé. 

« . . .Après quelques recherches, ce fut à la pile 
humide au sulfate de cuivre que l'on s 'arrêta, et les 
résultats qu'on put en obtenir furent tout à fait ines-
pérés. Cette pile, inventée par M. Trouvé, est une 
forme particulière de celle de Daniell; mais au lieu 
de contenir des dissolutions complètement liquides 
de sulfates de cuivre et de zinc, elle les retient dans 
les pores de rondelles de papier buvard. Les trans-
ports causés par les électrolyses secondaires se trou-
vent alors contrariés et il s'ensuit une régularité 
presque absolue de l'intensité du courant. » 

La pile humide donne en court circuit un courant 



de 20 à 30 milliampères, intensité suffisante pour la 
majorité des applications. Comme sa résistance est 
considérable, l 'intensité varie peu si l'on ajoute au 
circuit des résistances relativement faibles. Par suite, 
une batterie de ce genre employée pour les usages 
thérapeutiques fournira toujours un courant d u n e 
intensité moyenne mais constante, en raison meme 
de cette résistance de la pile. Ce genre d appareil est 
celui qui offre, croyons-nous, le plus d'avantage pour 
le transport et la durée. 

Pile au chlorhydrate d'ammoniaque. - Cette pile 
due à M. Lcclanché a pour formule : 

2 As H4 Cl + Zn = Zn CP + 2 As H8 + % H 

M a i s pour éviter le dépôt d'hydrogène sur le pôle 
négatif et la formation d'un contre-courant dit de 
polarisation, on ajoute au chlorydrate d'ammoniaque 
ou chlorure d 'ammonium du bioxyde de manganese 
qui absorbe l 'hydrogène au fur et à mesure de sa 
production, et cette réaction secondaire depolari-
sante est soumise à l'équivalence : 

II + 2 Mn O2 = H 0 + Mn» O3. 

La force électromotrice est d'environ 1 ,o volt. 
Bien que la pile au chlorhydrate ne s'use que pen-

d a n t ! » seule durée de lafermeture du circuit, et qu elle 
soit par conséquent, très économique, nous n hésitons 
pasà lui préférer la pile au sulfate de cuivré si cons-
tante. L'électrode positif Leclanché est un charbon 
de cornue entouré de bioxyde c o n c a s s é contenu dans 

un vase poreux ou mieux dans un sac de grosse toile, 
et l'électrode négatif un bâton ou un rectangle 
circulaire de zinc. Dans ces derniers temps, M. Bar-
bier a aggloméré en un seul bloc le charbon et le 

bioxyde, ce qui réduit la résistance intérieure au 
minimum (fig. 05). La Maison Goodwin a aussi créé 
des vases poreux en charbon d'un très bon rende-
ment. 

Grâce à tant de perfectionnements, la résistance 
intérieure de l'élément Leclanché est devenue si faible 
qu'il est possible d'utiliser une pile de ce genre pour 
l'éclairage intermittent ou de courte durée. C'est ainsi 
que nous avons pu construire pour les docteurs Tar-
nier et Champetier de Ribes deux batteries Leclanché 
propres à l'éclairage des spéculums. 

Bien des praticiens qui ne se livrent aux opérations 



d'électrothérapie que de loin en loin, emploient cette 
pile qui les dispense de manipulations et de surveil-
lance. . 

Boudet de Paris rapporte qu'il lui est arnve.une 

Fi"-. 65. — Élément Leclanehé à aggloméré . 

fois de traiter et de guérir un cas d'occlusion intes-
tinale avec la pile d 'une sonnerie de maison de cam-
pagne. Le môme auteur rappelle qu'on parvient à 
atténuer beaucoup la formation des sels grimpants 
qui sont un des principaux inconvénients de cette 

pile en protégeant le liquide excitateur du contact de 
l'air par une couche d'huile d'une suffisante épais-
seur. Dans le même but, on emploie également des 
vases paraffinés. 

Afin de rendre vraiment portative la pile au chlo-
rhydrate d'ammoniaque qui n'était utilisée que dans 
les appareils à demeure, nous avons combiné une 
pile humide où ce sel d'ammoniac fournit la réac-
tion. L'humidité nécessaire est emmagasinée par l'en-
tremise de substances absorbantes qui font partie 
du mélange. Celte pile humide, comme celle au 
sulfate de cuivre, pourra rendre quelques services 
aux médecins, d'autant qu'elle ne consomme et ne 
dépense qu 'à circuit fermé. 

Pile au bisulfate de mercure. — Cette pile a été 
imaginée par M. Marié-Davy qui a remplacé le 

Fig . 66. — Élément Marié-Davy. 

bioxyde de manganèse de l'élément Leclanché par le 
bisulfate de mercure. Les premières phases des réac-
tions sont analogues, seulement c'est l'acide sulfu-
rique qui ici, au lieu du chlorhydrate d'ammoniaque, 
attaque le zinc : 

S O 1 H + Z « = S 0* Zn + H 



Puis l 'hydrogène mis en liberté réduit le bisulfate 
de mercure, l'acide sulfurique qui se reforme régé-

Fig . 67. — Pile Trouvé he rmét ique et à renversement , 
g r a n d e u r d 'exécution. 

nére la solut ion, et le mercure isolé maintient 
toujours les zincs amalgamés. 

H + S 0 7 H K = S 0 ' H + H g f 

Nous avons basé sur celle double réaction une pile 
fort commode pour les praticiens : c'est notre pile 

hermétique ou pile à renversement ou encore pile-
étui ou pile de gousset. Cette pile supprime radica-
lement les défauts adhérent à toutes les autres piles, 
épanchements, émanations, etc. C'est la pile pra-
tique et portative par excellence (fig. 67.). 

Elle comporte trois formats et elle est formée d'un 
couple zinc et charbon ou d'un couple zinc et platine. 
Le charbon ou le platine garnissent les parois supé-
rieures intérieurement, et le zinc est fixé au cou-
vercle de l'étui. Le liquide excitateur remplit la moi-
tié inférieure du fond. Tant que l'étui conserve sa 
position ordinaire, le sommet en haut, le fond en 
bas, l'élément ne plonge pas dans le liquide; il n'y a 
ni dégagement d'électricité, ni .usure de zinc, ni 
dépense par conséquent. Mais dès que l'étui est ren-
versé, ou placé horizontalement, le courant naît et 
se continue tant que le bisulfate de mercure n'est 
pas épuisé. 

C'est ce couple qui, sous une forme un peu modi-
fiée mais très amplifiée, est utilisé dans les grands 
appareils à courant constant et continu (fig. 9S et 96). 

La pile de poche (fig. 68)est un peu plus forte que 
la pile de gousset, mais elle n'en diffère que par le 
volume et le nombre des éléments : deux ou trois. 

Une auge en ébonite A à deux ou trois compar-
timents contient la solution qui la remplit aux deux 
tiers. Le couvercle, qui porte les éléments D.D, est 
en caoutchouc durci. Il constitue avec une feuille de 
caoutchouc souple une fermeture étanche à la 
manière des soupapes cle sûreté des machines à 
vapeur, pressé qu'il est sur les auges par les deux 
bracelets E,E', en caoutchouc très élastique. Pour 



plus de sécurité, le tout est introduit dans une enve-
loppe simple ou double A,F, en caoutchouc durci, 
mince et légère, dans laquelle ou dans lesquelles se 
produiraient de légers suintements, si toutefois il 
pouvait s'en former. 

Fig . 68. — Pile de poche Trouvé. 

Les deux boutons II,H' reçoivent les fils conduc-
teurs qui se rendent aux appareils voulus. Un petit 
commutateur placé tantôt sur le couvercle de la 
pile, tantôt sur le trajet des cordons, sert à établir ou 
couper le courant à volonté. 

Toutes ces piles légères fonctionnent également 
avec la solution au bichromate de potasse. r 

Pile au bichromate de potasse : f . e. m. : 2 volts. — 
Elle est due à Poggendorf et a été modifiée par Gre-

net. Celui-ci l'a mise sous la forme bien connue de 
pile-bouteille : le liquide excitateur et dépolarisa-
teur est contenu dans une bouteille sphé ri que fermée 
à l'extrémité d'un assez long goulot avec un bouchon 
de caoutchouc durci dans lequel sont vissés deux 

Fig. 69. — Pile-bouteil le Grenet . 

électrodes positifs en charbon C, G; l'électrode négatii 
zinc étant placé entre eux dans le liquide, au bout 
d'une tige T, mobile au milieu du bouchon. 

La réaction électrogéniquc et dépolarisatrice s'o-
père suivant la loi : 

KO, 2 C?' 0? + 7 SO3 + 3 7.n 
= 3 iZn 0,S03) -f KO, SO3 + C/-2 03

; 3 SO3 

La pile au bichromate de potasse est celle dont la 



force électromotrice est la plus élevée; longtemps 
éliminée, malgré cet avantage considérable, de la 
pratique médicale, elle a conquis enfin droit de cité, 
comme les autres ; grâce à la constance dont nous 
avons été assez heureux de la doter; elle le méritait 
par sa simplicité et sa puissance. 

Le bichromate de potasse se dissout dans l'eau 
froide dans la proportion approximative de 100 
grammes par litre, c'est-à-dire au dixième du poids 
de l 'eau; mais à chaud, le coefficient de dissolution 
augmente beaucoup. 11 se produit cependant un grave 
inconvénient : une fois le liquide refroidi le sel se 
dépose et forme des cristallisations tellement adhé-
rentes aux parois des vases qu'elles le brisent sou-
vent. De plus, quand la pile au bichromate de potasse 
a marché pendant un certain temps, il se forme 
de l 'alun de chrome qui, à son tour, cristallise avec 
les mêmes inconvénients et encrasse les charbons qui 
sont à la fin recouverts d'une gaine tout à fait nui-
sible à la constance et au fonctionnement. 

Mous avons modifié cette préparation du liquide de 
façon à éliminer toutes ces imperfections et nous 
avons eommuniuqé notre composition à l'Académie 
des Sciences le 19 mars 1883. 

On jette dans de l'eau du bichromate de potasse 
réduit en poudre (125 à 180 grammes pour 1 litre) 
et on ajoute ensuite en versant lentement et en 
mince filet, et en agitant constamment le liquide, 
jusqu'à 480 grammes d'acide sulfurique par litre, 
soit un quart en volume. Le mélange s'échauffe peu 
à peu et le bichromate de potasse une fois dissous 
demeure limpide et ne dépose pas par cristallisation 

en se refroidissant. Pendant la fonction et même 
après epmsement complet, cette solution de bichro-
mate de potasse acidulée ne laisse pas former des 
cristaux d a l u n de chrome. On n'en trouve aucune 
trace, même après plusieurs mois, si on a soin d'évi-
ter 1-evaporation. On dirait que le liquide a été fait 
tout d une pièce, et qu'on se trouve en présence 
<1 une solution nettement définie. II y a là sans 
aucun doute, un maximum de saturation atteint une 
lois pour toutes, une sorte de point précis où, la 
saturation étant produite, il ne peut y avoir aucune 
oscillation ni en deçà ni au delà. Il devient donc inu-
tile de constituer un réservoir d'acide ou de sel de 
Chrome, comme le réservoir de sulfate de cuivre 
dans la pile Daniell, car le bichromate de potasse 
ajoute après le mélange ne se dissout plus dans l e ' 
liquide déjà acidulé. Les proportions : 

1000 grammes. 
Ltcuromale de potasse . 1 2 5 — 
Acide sulfurique . . . . 450 _ 

sont bien définies et composent un liquide stable La 
constance de la pile est assurée. Elle donne d'ailleurs 

/ es résultats si excellents qu'elle s'est très répandue 
dans les cabinets de physique et les laboratoires -
'' ° s t e , l l e P° s s è ( l e> en effet, tous les avantages des 
autres piles sans en avoir les inconvénients. 

Pour rendre la manipulation plus commode et 
plus rapide, nous avons disposé au-dessus des cuves 
»n treuil particulier qui, au moyen de la manivelle, 
rcleve les charbons et les zincs et empêche ain«i 
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tout contact inutile entre le liquide et les éléments. 
Un petit arrêt en bois ou guide-ànc que l'on peut 
voir en X dans la figure 70 est destiné à empêcher 
les éléments de remonter trop haut et de sortir des 
vases et dispense ainsi de toute attention. 

l?iu-, 70. — Pile à treuil Trouvé à solution de b ichromate 
de potasse su r sa tu rée . 

Cette pile se compose : 1° d'une auge en bois de 
chêne, munie d'autant de cuves en ébonite, en verre 
ou en porcelaine, qu'il y a d'éléments^ et surmontée 
d'un treuil avec rochet, encliquetage et point d'arrêt 
automatique; 2° d'un nombre d'éléments, variant de 

4 à '12, mais généralement de 6 pour la facilité du 
maniement ; 3" du liquide excitateur, défini plus 
haut. 

L'auge est construite de telle manière qu'on peut, 
au moyen du treuil, plonger à volonté' les éléments 
dans le liquide ou les en faire sortir complètement. 
Ainsi il est facile de varier la production d'électricité 
suivant le plus ou moins d'immersion, et de la faire 
cesser en élevant les éléments au-dessus du liquide 
sans toutefois les sortir complètement des cuves. 
L'arrêt de bois remplit d'ailleurs cet office ; en le 
supprimant, ou bien en le poussant de côté, à droite 
ou à gauche, la hauteur du treuil permet de rendre 
les éléments indépendants, et on peut vider ou rem-
plir les cuves avec aisance. La face antérieure de 
l'auge est munie d'une charnière qui lui permet de 
s 'abattre et de faire sortir les vases sans déranger les 
éléments. Il est alors facile de les nettoyer et de les 
remplir à moitié avec du liquide. 

La figure 71 représente une seconde batterie, d'un 
emploi moins général il est vrai que la première, 
car il n'est destiné qu'aux petites opérations ou à 
l'éclairage des polyscopes électriques Trouvé. C'est 
un diminuLifde la pile à treuil, mais il n'est composé 
que de deux grands éléments au bichromate de po-
tasse, supportés par un treuil au-dessus de deux 
cuves en verre ou d'ébonite et le tout est renfermé 
dans une boîte en acajou ou en noyer verni. 

Les éléments de la pile au bichromate de potasse 
sont formés d'une lame de zinc et de deux char-
bons cuivrés galvaniquement dans leur partie supé-
rieure (fig. 72). 

É L E C T R O L O G I E M É D I C A L E . 1 0 



Fio-. 72. — Élémen t Trouvé de la pile au b ichromate 
de po tasse à solution su r sa tu rée . 

>idérablement la résistance du circuit extérieur de la 
pile en augmentant la conductibilité du charbon. 
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Ce cuivrage a pour but de consolider les charbons, 

).-,,,, 7 i . _ Peti te ba t te r ie Trouvé pour les peti tes opérat ions 
(galvanocaust ie . etc.). 

matière toujours un peu friable, et de diminuer con-

Le zinc des éléments est amalgamé dans toute s;, 
masse et il présente à sa partie supérieure une 
encoche qui sert à le fixer à l'axe métallique isolé e! 
recouvert d'une chemise en caoutchouc sur lequel 
repose tout le système. Cette encoche permet de 
déplacer très rapidement les zincs, soit pour le-
amalgamer,soit pour tout autre motif. Enfin les con-
tacts sont établis par des pinces mobiles d'un modèle 
spécial. 

il faut veiller à ce que les zincs soient toujours 
parfaitement amalgamés. L'amalgamation peut se 
laire facilement, car ces zincs sont placés à cheval 
sur 1 axe qui les supporte par une fente transversale 
pratiquée dans leur partie supérieure. Il n'y a donc 
qu à desserrer les écrous qui .maintiennent tout le 
•systeme et qui sont placés aux deux extrémités. L'o-
pération s'effectue très facilement dans une assiette 
contenant de l'eau acidulée au ± . seulement environ 
et un peu de mercure que l'on étale sur les zincs en 
les frictionnant énergiquement avec une brosse. 

bi 1 on veut se dispenser de cette opération un peu 
laborieuse, on se contente d' immerger les zincs dans 
line solution de mercure, dans l'eau régale, suivant la 
lormule que voici : 

Acide chlorhydrique . 750 grammes. 
— azotique. . . . 2o0 

Dans le mélange on fait dissoudre à chaud 
-00 grammes de mercure, puis on ajoute 1 000 gram-
mes d'acide chlorhydrique. 

L'immersion du zinc ne doit pas durer plus d'une 
seconde et telle est l 'énergie du liquide que.ee temps 
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suffit pour amalgamer et décaper l 'élément, quelque 

t r i q u e s ; i l p e u t a u s s i e r u , i n c a n d e s -

A r s o n p a r é l é m e n t e t l a r e s i s -

tanc<To^016 ohm En court circuit l'intensité peut 

c o u p l e : 

Force électromotrice. . . ^ volt.^ 
R é s i s t a n c e ' 

D a n s c e s conditions, on obtieW 

Pour l'usage spécial de la galvanocaustique the 

f X la pUe âu t o m a t e de potasse. Cette îmmm àffi^siï—Si 
pères et 4 volts, avec une résistance de 0,0010 

La partie immergée représente un cube de 0m,12 de 
côté. Elle est composée de 10 charbons etdelOzincs. 

La cage de cette pile est formée simplement par 

Fi g. 73. - Batterie Trouvé portative et intensive au b ich romate 
de potasse . 

trois plaques d'ébonite. L'une sert de base et les deux 
autres constituent les montants. Le tout est main-
tenu à la partie supérieure par la poignée même. 

L écartement des éléments zinc et charbon est 
obtenu facilement au moyen de jarret ières de caout-

10. 



cliouc élastique placées en haut et en bas des char-
bons. Ces jarretières ou bracelets, que 1 on obtient 
en sectionnant un tube de caoutchouc souple, servent 
encore de coussins en cas de chocs violents et evitent 
la rupture des charbons. Dans cette pile comme dans 
celle à auge ou à treuil, les mêmes contacts mobiles 
à pinces sont employés, et ils offrent, comme nous 
l'avons vu, le grand avantage de se placer instantané-
ment pour être nettoyés, et de faciliter l 'amalgama-
tion des zincs ; ils servent de plus à relier les elements, 
suivant le cas, en quantité ou en tension. 

Une batterie de six éléments, soumise a des essais 
au Collège de France sur un des moteurs Trouve 
pesant 3,3 kg. a développé au frein un travail méca-
nique de 3,75 kgm., par seconde. 

Pour le moteur d'un demi-cheval pesant 8 kg., et 
celui d'un cheval d'un poids de 16 kg., le rendement 
obtenu a été de 60 à 65 p. 100 quand le nombre des 
éléments variait de 24 à 40 et que les moteurs mar-
chaient à 2 400 tours par minute. La puissance 
obtenue est 38,80 kgm. 

Il va de soi que pluslc moteur est puissant et grande 
est la puissance de la pile électrique, plus aussi 
augmente le r e n d e m e n t : il peut atteindre 90 ou 
92 p. 100. 

Il n'est pas inutile de rappeler, parmi les notions 
qu'il est important d'acquérir pour la pratique des 
piles, que les matières : sels, métaux, acides, qui 
entrent dans la composition des éléments et des 
liquides excitateurs et dépolarisaleurs, sont plus ou 
moins impures. Les corps étrangers donnent nais-

sance à des couples locaux qui vont souvent en sens 
inverse du courant principal. Plus la pile dure long-
temps, plus ces actions contraires s'accentuent et 
produisent des résistances de plus en plus appré-
ciables et nuisibles. Il faut donc dépenser le plus 
promptement possible l'énergie utile pour profiter 
du maximum de rendement. On gagne en intensité 
ce que Von perd en durée. Une pile, en effet, ne 
contient toujours qu'une certaine somme d'énergie 
transformable sous forme d'électricité. 

Si on consomme cette énergie avec une grande 
rapidité, les actions nuisibles peu variables en ampli-
tude auront moins le temps de se produire et le tra-
vail utile de la pile sera plus élevé. 

Il va sans dire que les appareils d'électrothérapie à 
courants constants et continus exigent au contraire 
des courants de faible intensité, mais de longue 
durée. 

Il était important, dans la pratique médicale, de 
pouvoir transformer une pile à un grand débit en 
pile à moyen débit. Pour arriver à ce résultat, les 
zincs sont disposés en triangle (fig. 74), de façon que 
la surface croît à peu près dans le même rapport que 
l'affaiblissement du liquide tout en restant le tiers de 
la surface des charbons. En réglant convenablement 
à l'aide du treuil la pénétration du zinc dans la solu-
tion, on arrive à un rendement suffisant, mais qui 
s'écarte néanmoins de celui des piles à grand débit. 

Dans une note présentée le 20 avril 1883 à la 
Société française de physique, M. Hospitalier 
communiqua les résultats de ses expériences sur 



deux batteries Trouvé de six éléments au bichro-
mate (fig. 70). 

La batterie de six éléments pesait 33,4 kg. ; soil 
57 kg. environ pour les deux batteries. Les douze 
éléments étaient montés en tension. 

« Le débit a été réglé, dit M. Hospitalier, en ma-
nœuvrant le treuil de chaque batterie, de manière à 
maintenir un courant constant de 8 ampères pendant 

l . I « • U I V I I I V « " " • • • I * 

au b ichromate de potasse. 

quatre heures un quart. Au moment de l'immersion, 
le coup de fouet, dû à la g r a n d e force électromotrice 
initiale de chaque élément, a fourni un courant de 
12 ampères, bien que les zincs ne fussent plongés que 
de 2 centimètres environ. Après quelques minutes, le 
courant est revenu à son intensité normale de 8 am-
pères. Un léger échauifement du liquide a ensuite 
provoqué une légère augmentation du débit, qui est 
redevenu normal quinze minutes après la mise en 
marche. La pile a fonctionné dans ces conditions 
pendant une heure et demie sans qu'on ait dû abais-
ser les zincs. A partir cle ce moment, on a compensé 

l'affaiblissement du débit en augmentant graduelle-
ment la surface immergée. Les variations n o n t 
jamais dépassé un demi-ampère et le courant moyen 
a été très soigneusement maintenu à 8 ampères pen-
dant quatre heures un quart , temps après lequel les 
zincs se trouvaient complètement immergés et plon-
geaient de i o centimètres environ dans chaque élé-
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Fig. 75. — Diagramme de fonction de deux bat ter ies Trouvé 

au b ichromate de potasse . 

ment. A partir de ce moment, la décroissance a é 
très régulière et l'expérience arrêtée en soulevant, les 
zincs et les retirant complètement du liquide lorsque 
le courant a a t t e in t s ampères. 

« La décharge se divise en deux phases (fig. 73) : 
_ 8 Première phase. — Débit maintenu constant 

8 ampères pendant quatre heures un quart . 
« Deuxième phase. — Débit régulièrement décrois 

S 



saut de 8 à 4 ampères pendant une heure et mi-

nutes. 
1 ° P H A S E C O N S T A N T E 

Différence de potentiel aux bornes 
d e s s i x l a m p e s Swan éclairées. . 14,lo\olts. 

Différence de potentiel aux bornes 
des batteries lQ~'{> 

Intensité du courant . . . . . • • 8 ampere,. 
Débit, par seconde, dans le circuit 

. . . 133,0 watts, exterieur ' . 
Ce qui équivaut à 13,o kgm 
D u r é e de la phase constante. . - . l o 300 secondes 
Quantité d'électricité fournie. . . . 122 400 coulombs . 
Energie disponible dans le circuit ^ ^ 

extérieur ' ' 

2 ° P H A S E D É C R O I S S A N T E 

a Pendant cette seconde phase, le courant moyen a 
été de 6,oo ampères pendant 1 heure 25 minutes 
ou 5 100 secondes; et l 'énergie électrique moyenne 
disponible dans le circuit extérieur de 9 kgm. pai 
seconde. 

T R A V A I L T O T A L 

, Lorsqu'on totalise les deux phases qui repré-
sentent le débit réel dans les conditions de l'expe-
rience, on trouve les résultats suivants : 

Quantité totale d'électricité fournie. 456 900 coulombs. 
Energie totale disponible 253 350 kgm. 

« Le cheval-heure étant égal à 270,000 kgm., ces 

chiffres montrent que les deux batteries ont fourni 
ensemble 0,96 de cheval-heure, soit sensiblement un 
demî-cheva 1 -heure par batterie de 6 éléments. 

« Cinq batteries de 6 éléments, soit 30 éléments en 
tension, suffiraient donc pour alimenter une lampe 
a arc brûlant des charbons de 9 millimètres de dia-
mètre, avec un courant de 7 ampères et 40 volts de 
différence de potentiel aux bornes de la lampe, pen-
dant plus de cinq heures. 

« Consommation du-zinc. - Les zincs pesés avanl 
et après l'expérience ont indiqué une consommation 
de : 

Pour la première batterie. . . Toi grammes. 
Pour la seconde 712 _ 

TOTAL . . . I 4 6 3 grammes. 

« Soit, en moyenne, 122 grammes par élément. 
« La consommation mini nia a été de 105 grammes 

et la consommation maxima de 133 grammes La 
consommation théorique, déduite de la quantité 
d électricité et des équivalents électro-chimiques, est 
de o3 grammes par élément, ou 636 grammes pour 
les deux batteries. 

« Il résulte, de ces expériences que 2 batteries Trouvé 
de 6 éléments chacune, chargées « neuf., représentenl 
une energie électrique disponible de 1 cheval-heure 
ou 270 000 kgm., sous un poids qui ne dépasse pas 
*>' kg. Il importe de remarquer ici qu'aucune dispo-
sition n 'a été prise au point de vue de la légèreté cl 
«lu il serait facile de réduire ce poids à 50 kg. Ce 
chiffre est inférieur à celui des accumulateurs 



1 8 0 MANUEL D'ÉLECTROLOGIE MÉDICALE 

suivants : 
\ 463 grammes . 

Zinc / f t 0 _ 
B i c h r o m a t e d e p o t a s s e . • 2 M _ 

Acide sùlfurique 

« ces chiffres permettent de calculer facilement ,ue l 

r i g . , 6 . - Pile Trouve à faible débi . ( S î o h r d r t t e <1. potasse)' 

^ t e p r i . d u c W a t ^ e ^ g ^ ^ 

" l ^ i ^ a i c m e n t disposé n J a » 

dans lesquels plongent les zincs. 
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La composition de la solution est la suivante : 

Bichromate 1 kg. 
Eau g _ ' 
Acide i 300 

et dans le vase poreux avec le zinc : eau acidulée au - • 

La série est complétée par une. batterie universelle 
ÉLECTKOLOGIE MÉDICALE. ] 1 
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automatique (fig. 77 et 78) d'un transport et d'un 
maniement des plus faciles. C'est un générateur d'élec-
tricité destiné aux expériences de laboratoire et à cer-
tains traitements à domicile. Elle pèse à peine 3 kilo-
grammes. Peu encombrante et malgré son poids 
relativement faible elle permet d'opérer avec une 

Fig. 79. — Batterie Trouvé à pédale sans sa tapisserie. 

grande sûreté et de mettre en j eu les polyscopes et les 
photophores électriques ou encore les appareils d'é-
clairage pour l 'étude des ferments et la micrographie. 
Elle est utilisée au Collège de France par M. Berthe-
lot pour sa bombe calorimétrique. Un modèle fort 
luxueux (fig. 79) en a même été créé qui, bien que 
destiné plus spécialement aux cabinets des médecins-
dentistes, ne sera pas sans rendre quelques services 
dans d'autres circonstances. Cette dernière disposi-
tion a l 'avantage, et c'est à noter, d'éviter au sujet la 
vue de tout instrument inconnu, suspect par consé-

quent, et de lui enlever ainsi une frayeur à laquelle, 
bien souvent, il n'est que trop porté 

L'agencement intérieur de cet appareil est le même 
que ci-dessus; seulement, la mise en fonction ne se 
fait plus avec la main, mais avec le pied. Une élé-
gante tapisserie recouvre la boite et lui donne Pap-

Fig. 8 0 . - B a t t e r i e Trouvé à pédale recouverte de sa tapisser ie . 

parence d'un pouffe ordinaire de salon (fig. 80) et les 

lière ° r e S S O û t d i S S i m u I é s d a n s u n e élégante corde-

c ^ b a ? e r : e à , P é d a l e p e u t S e r v i r a u s s i à galvano-
Trouvé " ^ d G S p 0 l*V S C°P e s e t Photophores 

Pile au chlorure de fer. ~ Cette pile, due à 
M- f iguier , ancien professeur à la Faculté de méde-
cine et de pharmacie de Bordeaux est très écono-
mique, car le fer est bien moins cher que le zinc 



Un grand vase de verre cylindrique contient une 
solution concentrée de perchlorure de fer dans lequel 
plonge une lame de fer et une lame de charbon pla-
tiné. Le fer se dissout dans le chlorure : 

Fe + Fe2 Ci° = 3 Fe Ci2. 

Quant à l 'hydrogène provenant de Félectrolyse du 
liquide par le courant il réduit le perchlorure de fer 
pour former de l'acide chlorhydrique : 

2 H + pC2 Cl6 = 2 H Ci + 2 Fe Ci2. 

Enfin, l 'oxygène se porte sur le fer, forme avec lui 
de l'oxyde de fer soluble dans l'acide chlorhydrique. 
Ainsi il n'y a pas ou il y a peu de polarisation 

Si l 'on possède un laboratoire, on retransforme 
facilement le chlorure de fer en perchlorure en fai-
sant barboter un courant de chlore dans la solu-
tion : 

2 Fe'Ci2 + Ci2 = Fe2 Ci6. 

La même matière peut donc servir indéfiniment. 
Cette pile fournit d'ailleurs des courants intenses. 

Pile au chlorure de chaux: f . e. m.= 1,6 volt. 
Elle a été trouvée en 1879 par M. Niaudet. Elle est 
préférable à celle de Leclanché tant au point de vue 
de l 'énergie et de la constance qu'à celui de l'eco-
nomie. Elle possède comme lui f avantage de ne point 
s'user à circuit ouvert. 

Dans un vase extérieur on met une solution de sel 
marin à 24 p. 100 dans laquelle plonge un bâton de 

zinc. L'électrode positive est composée d'un charbon 
de cornue qui, pour éviter la polarisation, est tassé 
dans un mélange de chlorure de chaux du commerce 
(chlorure et hypochlorite) et de fragments de charbon 
places dans un vase poreux. L'hypochlorite est le 
dépolarisateur : 

II + Ca 0, Ci 0 = C a 0, HO + Ci. 

On évite l'odeur du chlore en fermant l'élément 
avec un bouchon. 

Piles secondaires ou accumulateurs. 

Le contre-courant qui surgit dans les piles dès que 
celles-ci entrent en fonction et qu 'on a nommé cou-
rant de polarisation n'est pas resté entre les mains 
des physiciens à l 'état d'énergie de résistance. 

Depuis longtemps ils avaient remarqué que les 
dépôts gazeux sur les électrodes des voltamètres 
(tig. 81) engendraient spontanément un nouveau cou-
rant des que le courant direct ou primaire cessant le 
circuit était fermé. 

Mais jusqu'à Planté cette remarque n'avait point 
donne de résultats pratiques, et il faut avouer que 
les accumulateurs ne se sont que bien peu améliorés 
depuis ce physicien. 

L'élément Planté (fig. 82) se compose de deux 
lames C C' de plomb, longues et roulées en spirales, 
mais isolées l 'une de l 'autre par deux ou trois rubans 



de caoutchouc. Elles sont immergées dans un vase 
de verre contenant de l 'eau acidulée et commum-
quent à deux prises de courant MH et M'G ou élec-
trodes eu cuivre réservées sur le couvercle bien mas-

tiqué et percé de quelques trous pour le libre échap-
pement des gaz. 

A l'origine, M. Gaston Planté disposait les lames 
des éléments parallèlement. En 1863, nous eûmes 
l 'honneur de faire sa connaissance, et construisîmes 
pour lui un petit accumulateur dont nous avions 
enroulé les lames sur elles-mêmes, afin de conden-
ser sous le plus petit volume le maximum d énergie. 
C'est le principe de notre accumulateur de poche. 
Depuis lors, M. G. Planté semblait préférer 1 enroule-
ment à la disposition parallèle, du moins pour les 
accumulateurs transportables. 

Si l'on réunit chacun des électrodes aux pôles d une 

Fig . 82. — Élément secondaire Planté en cha rge . 

porteront respectivement sur l 'une et l 'autre plaque de 
plomb jusqu'à ce que la force électromotrice de la nou-
velle batterie devienne égale à celle de la première. 

batterie primaire, le liquide acidulé des éléments 
Planté sera décomposé et l 'hydrogène et l'oxygène se 
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In te r rompant alors la communication et réunissant 
les électrodes de la bat ter ie Planté par un conducteur, 
on obtiendra un nouveau courant . 

La prat ique a démontré qu'à la suite de plusieurs 
passages du courant dans l 'un et l 'autre sens les 
lames de plomb acquéraient la propriété de condenser 
les gaz dans des proport ions beaucoup plus elevees, 
et conséquemment de fournir des courants beaucoup 
plus énergiques. Aussi les constructeurs ont-ils bien 
soin, avant de livrer leurs éléments au commerce, de 
les former ou éduquer, c'est-à-dire de rendre le 
p lomb plus perméable aux gaz de l 'électrolyse. 

Plus les éléments Planté sont vieux, en général 
meilleurs ils sont. La seule at tention qu'on devra 
avoir constamment présente à l 'esprit pendant une 
même charge, c'est de ne pas renverser le sens du 
courant primaire. Autant vaudrait , dans le cas con-
t ra i re , essayer de remplir le tonneau des Danaides. 

L'expérience a montré qu'on a intérêt à décharger 
immédiatement la ba t te r ie ; c'est qu 'au repos cel e-ci 
perd progressivement l'électricité accumulee et de 
telle sorte qu 'au bout d 'un certain temps on ne 
recueillerait aux bornes qu 'une quanti té d electricite 
insignifiante. 

La quanti té d'électricité emmagasinée est propor-
tionnelle à la masse éduquée des lames de plomb. 
Lorsque la formation de l 'élément est bien faite, 
1 k i logramme de plomb immobilise une énergie de 
4 000 ki logrammètres environ. 

La durée de la décharge varie selon la résistance 
du circuit extérieur : elle augmente et diminue avec 
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Fig . 83. — Batteries d 'é léments secondaires P l an té . 

à sa batterie (fig. 83) un commuta teur ingénieux CC'. 
C'est un arbre isolant sur lequel sont appliqués en 
longueur deux rubans métall iques diamétralement 
opposés, et isolés l 'un de l 'autre é lec t r iquement ; à 
90° de ces rubans sont disposés des boutons de con-
tact. La manœuvre s 'opère à la main à l 'aide de la 
tête devis B. Pa r leur contact avec les rubans, toutes 
les lames r , r de même nom communiquent électri-

elle. Quant à la force électromotrice elle diminue 
au fu r et à- mesure de la décharge : elle tombe de 
2,53 volts à 1,93 vols : l 'amplitude de la variation 
n'est pas, ainsi qu'on le voit, trop considérable. 

Un des avantages les plus saillants des accumula-
teurs c'est le pouvoir qu'ils possèdent de se charger 
en quantité pour se décharger en tension. 

En vue d'obtenir ce résultat , Planté avait adapté 



quement entre elles et les éléments sont réunis en 
surfaces; en basculant le commutateur d'un quart 
de tour, les lames de noms contraires sont mises suc-
cessivement en relations par l'entremise des boutons 
du commutateur : les éléments sont montés en ten-
sion. 

Planté avait adjoint à sa batterie fameuse de 
800 couples secondaires un commutateur semblable. 
Il obtenait de cette puissante batterie des effets ana-
logues à ceux que donnerait une machine statique 
où une grande intensité serait jointe à la haute ten-
sion. Avec ce bel instrument qu'il a nommé batterie 
rhéoslatique, il est d'ailleurs parvenu à assimiler 
complètement l'électricité dynamique à l'electricite 
statique. Le courant continu des éléments est dirigé 
pendant la période de charge commandée par le 
commutateur sur des condensateurs qui sont isolés 
entre eux pendant cette durée. Pendant la décharge 
les condensateurs sont réunis en tout ou partie en 
tension. Dans ces conditions, les effets sont admi-
rables et d'une haute importance pour l 'étude des 
phénomènes de l 'orage. Planté a reproduit avec cette 
machine toutes les expériences de Franklin, majs les 
étincelles qu'il obtenait n'avaient pas moins de S cen-
timètres de longueur : il est même arrivé à produire 
Vélectricité en boule dont l'existence était regardée 
comme chimérique par la science officielle. 

Gaston Planté dont nous nous honorerons à jamais 
d'avoir été l'ami était la modestie même. Il n'a 
jamais recherché les honneurs/qui étaient si bien dus 
à ses beaux travaux et à sa noble vie toute de labeur, 
ces honneurs qui ont tant tardé à venir pour lui, 

dont même il n'a vu que l 'aurore, et dont l 'impar-
tiale postérité entoure de plus en plus sa mémoire. 

Du premier coup, Planté semble avoir porté à la 
perfection dont elle paraît susceptible l 'œuvre qu'il 
a créée. Depuis qu'il n'est plus, ses successeurs ne 
l'ont pas dépassé. On a sans doute obtenu des for-
mations plus rapides, mais cet avantage a toujours 
été compensé par une infériorité en rendement des 
éléments nouveaux. Il faut dire cependant que l'in-
dustrie préférera toujours recourir à ceux-ci dont 
l'éducation ne demande pas plus de quelques jours 
quand celle des anciens exige plusieurs mois : 
M. Faure, en recouvrant de minium les lames, est 
celui qui, sous ce rapport, a ouvert la voie. Planté 
avait prévu ces inévitables perfectionnements pra-
tiques, et nul doute que si la mort ne l'avait abattu 
dans toute la force de l'âge, il n'eût donné lui-même 
avec richesse les perfectionnements que lui dictait 
son génie créateur. 

Comme auteur , Planté énonçait avec une rare 
clarté ce qu'il concevait si nettement. Son magis-
tral traité : Recherches sur VÉlectricité est un mo-
dèle de ce style scientifique, clair et concis, que 
notre illustre Pasteur manie avec tant de dextérité 
et qu'il illustre de la glorieuse façon que l'on con-
naît ; Gl. Bernard, lui aussi, était un maître du genre. 

Pour la pratique très courante nous avons com-
biné et construit un petit accumulateur de poche 
(fig. 84) qui pourra remplacer en certains cas notre 
pile de poche de la figure 68. Comme il comprend 
deux éléments secondaires en tension, la différence 
de potentiel aux deux bornes est de 4 volts. 
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3° Piles thermo-électriques 

L e u r f a i b l e i n t e n s i t é e t l e u r f o r c e é l e c t r o m o t r i c e 

p r e s q u e i n s i g n i f i a n t e l e s e x c l u e n t d e s a p p l i c a t i o n s c o u -

Fig. 85. — Product ion d'électricité au moyen de la chaleur 

r a n t e s . L e s p h y s i o l o g i s t e s n e l e s e m p l o i e n t q u e d a n s 

d e s c a s e x t r ê m e m e n t r a r e s , l e p l u s s o u v e n t p o u r 

Expérience de Seebeck 

connaître la température des couches profondes de 
l'économie. 

L'expérience montre que si l 'on chauffe en un 
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Fig. 85. — Product ion d'électricité au moyen de la chaleur 
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l'économie. 

L'expérience montre que si l 'on chauffe en un 



point un conducteur métallique parfaitement symé-
trique par rapport à ce point, il ne se produit aucun 
courant électrique ; mais s'il y a dissymétrie (fig. bo), 
un courant prend aussitôt naissance. 

C'est à Seebeck que l'on doit la découverte des 
courants électriques engendrés dans de pareilles 
conditions (fig. 86). 

Fig . gT. _ Élément thermo-é lec t r ique . 

Une des conditions de dissymétrie les plus propres 
à engendrer l'électricité, c'est la soudure de deux 
métaux ou mieux une série de soudures consécutives 
et dans un ordre invariable de .ces métaux ; les sou-
dures d'ordre pair étant à une'même température et 
les soudures d'ordre impair à une température diffé-
rente (fig. 87). 

Becquerel a démontré que dans ce cas la force 
electromotrice résultante des couples ainsi formés 
est proportionnelle à la différence des températures 
des soudures. 

Cette loi est le principe d'appareils thermométri-

ques, d'une grande utilité. Le D'" Jeannel, dans son 
Arsenal du diagnostic médical, les apprécie ainsi : 

« Les thermomètres à liquide sont journellement 
employés en clinique à l'exclusion des autres. Ce 
n'est pas à dire pour cela que les piles thermo-élec-
tnques ne soient capables de rendre des services au 
clinicien; nous croyons, au contraire, qu'elles sont 
appelées à remplacer les thermomètres à liquide. Le 
temps n'est peut-être pas éloigné où l'on réussira à 
les adapter aux besoins de la clinique ; alors en une 
minute et par la seule application d'une de leurs 

Fig . 88. — Batterie thermo-é lec l r ique . 



parties sur la peau du sujet, on obtiendrait la tempé-
rature cherchée; l'exactitude et la rapidité des obser-
v a t i o n s y gagneraient également. Ce progrès e s t a 
réaliser; jusqu'à ce jour, en effet, les piles thermo-
électriques et même le thermographe de Marey, qui 
est un thermomètre à air, n'ont pu servir qu aux 
patientes et minutieuses expériences des physiolo-
gistes Pour les piles thermo-électriques, le problème 
du reste est celui-Ci : avoir toujours sous la main un 
milieu à température constante dans lequel on 

" plonge la seconde soudure; disposer l 'appareil de 
façon à ce qu'il soit solide et portatif. » 

Les éléments les plus employés sont les éléments 

Fi„, 89. — Éléments ant imoine-bismuth . 

antimoine-bismuth (fig. 89) qui, réunis en grand 
nombre sous la forme d'un cube dont une face est 
uniquement composée d'antimoine, et la f a c e opposee 
de bismuth, constituent la pile de Mellom (fig. 90), 
l ' instrument thermométrique le plus sensible que la 
physique ait présentement à sa disposition. La plus 
faible différence de température entre les deux faces 
produit une chute de potentiel qui, recueillie aux 
bornes P et P \ va faire délier un galvanomètre 
gradué une fois pour toutes, par expérience, en 
degrés centigrades. 

On emploie souvent encore des fils de fer et de 
cuivre soudés paralèllement et amincis en pointe à 
leurs extrémités. C'est sous cette forme d'aiguilles que 
les électrodes des piles thermo-électriques sont utili-
sées en cas général en physiologie K 

Fig. 90. — Pile de Melloni! 

Nous ne nous y arrêtons pas. Néanmoins, dans les 
villes qui jouissent d'une canalisation de gaz, on 
pourrait avec quelque [commodité, ce nous semble, 
se servir de ces couples pour charger des accumu-
lateurs. 

1 Par l 'emploi de telles aiguilles, Cl. Bernard, entre autres, a 
reconnu (la Chaleur animale) que la température du sang ar té-
riel reste constante dans toutes les parties de l 'organisme, et 
q u a u contraire celle du sang veineux varie. L'illustre expéri-
mentateur tire même de ses délicates recherches une indication 
clinique : c'est que la fièvre est un phénomène purement ner-
veux provenant des modifications, des troubles qui se passent du 
côté du système nerveux. « Appuyé sur des investigations nom-
breuses, je crois, dit-il, qu'il existe des nerfs vaso-moteurs de 
deux ordres, dilatateurs et constr icteurs. La fièvre n'est que la 
résultante de modifications profondes du côté de ce svstème. 
résultante qui a pour effet principal l 'élévation de la tem-
pérature. » 



A P P A R E I L S D ' É L E C T R O T H É R A P I E 

A C O U R A N T S C O N S T A N T S E T C O N T I N U S 

Les électromoteurs à liquide et, plus générale-
ment, les piles de tous genres étant connus, nous 
pouvons aborder la description des appareds qui 
utilisent spécialement ces éléments, et qu'on appelle 
pour cette raison appareils à courants constants, et 
continus. Comme nous l'avons dit plus haut, ils con-
sistent en un groupement raisonné et facilement 
maniable d'un nombre déterminé d'éléments aux-
quels sont adjoints divers accessoires d 'un emploi 

fréquent. . , , 
Chaque constructeur consciencieux s etlorce ue 

perfectionner sans cesse ses appareils en les rendant 
de plus en plus commodes et, principalement, en 
assurant aux courants une constance et une gra-
dation de plus en plus parfaites. 

Mais là, comme partout ailleurs, le progrès ne 
consiste pas à bouleverser à tout propos, en saute-
de-vent, des dispositions et des conditions fonda-
mentales qu'une longue pratique a fait établir à bon 
escient, mais à mieux assurer leur jeu et à mieux les 
adapter aux fonctions plus spéciales que réclament 

des méthodes thérapeutiques de plus en plus diver-
sifiées et d'une extension croissante. 

Le système de collection, c'est-à-dire de groupe-
ment des éléments et de gradation du courant est, 
disons-nous, la partie fondamentale de tout appareil 
d'électrothérapie; on doit même dire que c'est ce 
système collecteur qui fait d'une batterie de piles de 
marche régulière un appareil médical bon ou mau-
vais. 

Mais les générateurs employés étant de puissances 
très variées, puisqu'ils comprennent de 4 à 80 élé-
ments, et plus, de toutes intensités et de tous vol-
tages, les collecteurs doivent également différer entre 
eux de forme et de complexité. 

Ceux-là qui sont placés entre des mains compé-
tentes et sont destinés aux mesures précises doivent 
satisfaire à tous les besoins, y compris ceux de l'élé-
gance ; ceux qui sont destinés aux malades seront 
naturellement plus simples, mais aussi ils seront 
moins chers et cette condition est prise en grande 
considération par la clientèle peu fortunée. 

C'est ainsi que lorsque la batterie doit uniquement 
servir aux malades la disposition (fig. 91), pour ce 
qui concerne nos appareils, est telle qu'on peut faire 
entrer dans le circuit et en retirer tous les élé-
ments par groupes de un ou deux sans couper le 
courant ; la gradation de la dose s'opère donc sans 
choc voltaïque, comme avec un collecteur, et par 
suite sans danger ni sensation désagréable, et ce 
résultat est obtenu pour les appareils ordinaires 
(hg. 91 à 93), soit à l'aide de simples contacts mobiles 
placés à cheval entre les éléments (fig. 91), soit à 



F i - 9 1 . - Bat ter ie T r o u vé-Callaud à couran t cons tan t 
et con t inu , à l ' u sage des m a l a d e s . 

chiffres suivants le positif (fig. 92 et 93), soit encore 
à l'aide d'un collecteur de petit modèle. 

Nous verrons plus loin le jeu du collecteur, lors de 
la description des appareils un peu puissants quant 
à la gradation du courant à l'aide du conducteur 
bifurqué elle s'opère ainsi : le conducteur non bifurque 
étant immobilisé au 0 marqué sur la boîte 1 une des 
branches de l 'autre est introduite dans le contact 
creux 2. Si l 'on veut augmenter le courant par pro-
grès insensibles, il suffit alors de fixer la branche 

l'aide d'une seule bifurcation de l'un des conducteurs 
et d'un numérotage sur la boîte du nombre d d e c -
tromoteurs en service : 0, 2, 4, 6, 8, 10,12, de telle 
sorte que le zéro représente le négatif et chacun des 

libre du conducteur bifurqué dans le contact 4 et de 
libérer sa jumelle. Pour avoir 6 éléments on répète 

la même opération en mettant la branche libérée au 
contacte et en détachant la branche du contact 4; 

Fig. 93. — Apparei l portat if T rouvé de 24 é l é m e n t s de la pile 
h u m i d e au su l fa te de cuivre ou au ch lo rhydra t e d ' a m m o -
niaque . Cette pile est i m p r o p r e m e n t appe lée pile sèche . 

et ainsi de suite jusqu'à la fin. — On opère de 
même, mais en sens inverse pour diminuer l 'inten-

Fig. '92. — Apparei l por ta t i f à couran t c o n s t a n t et con t inu 
de'¡12 é léments de la pile h u m i d e Trouvé au s u l f a t e de cuivre . 



Sité d u c o u r a n t j u s q u ' à ex t inc t ion . L a g r a d a t i o n de 
ce c o u r a n t s ' o p è r e d o n c d a n s les d e u x sens p a r p r o -
g r è s s u f f i s a m m e n t i n s e n s i b l e s . _ _ 

Ces appareils peuvent enfermer ainsi jusqu a bO ele-

m e n t s Nous avons décrit plus haut l a pile humide et ses 

Fi» 91 - Appareil Trouvé très portatif à pile h u m i d e 
' de 40 é léments , sans collecteur. 

principaux usages en dehors des applications médi-
1 aies proprement dites (p. 181). Son emploi en thé-
rapeutique était fout recommandé par la constance 
pratiquement parfaite de son courant et la commo-
dité s grande qu'elle présente pour le transport 

Les deux premières grandeurs, sont logees dans de 
vases hermétiquement fermés, disposés solidement 
dans des boites élégantes par- groupes de 2, 4 b », 
10, 12, 15, 18, 24, 30, 42, 50 éléments. Le petit 

modèle est monté sur un support spécial, par batte-
ries de 40 ou 80 éléments. Ces petites batteries 
(fig. 94 et 99) ont l 'avantage d'être extrêmement por-
tatives ; et comme elles possèdent une grande résis-
tance intérieure on évite, en électrothérapie, une 
action chimique trop vive aux points d'application 
des courants. 

Malgré les soins apportés dans la combinaison et 
la construction de ces petits appareils, nous nous 
sommes efforcé de faire mieux encore et de suivre 
les progrès de l'électrothérapie, en créant de nou-
veaux générateurs très parfaits dont la marche est 
contrôlée d'une façon très exacte par des appareils 
de mesure. 

A l'origine de cette branche de la thérapeutique, 
les courants de faible énergie furent, en effet, seuls 
employés; puis, peu à peu on ne craignit point 
d'augmenter l'intensité au fur et à mesure que se 
développaient les méthodes et que croissait l'excel-
lence et le nombre des mesures, seules bases de toute 
certitude et de toute science. 

De quelques milliampères on est arrivé à employer 
couramment des intensités de 25, 30, 40, 50 milliam-
pères. Quelques médecins même, dans certaines 
affections, ne reculent pas à employer l'électricité 
a des doses plus élevées encore. Mais leurs appa-
reils doivent être très perfectionnés et susceptibles 
d indications très sûres et très précises. Tels sont les 
appareils des figures 95 et 96 qui ne diffèrent entre 
eux que par le nombre des éléments (20, 30 ou 44) 
au bisulfate de mercure. 



Celui de la figure 95 ne se compose que de 20 à 
30 éléments seulement. Il est très portatif, son cou-
rant constant et continu est très énergique et il peut 

F i - 95. - Peti t apparei l Trouvé à couran t cons tan t et continu, 
t r è s portat if , de 20 à 30 éléments. 

même servir à l'électrolyse des tumeurs. Le grand 
contient 44 éléments. 

Les batteries de l 'un et de l 'autre sont surmontées 
d'un collecteur très parfait (fig. 97) muni d'un 
inverseur de courant et d'un galvanomètre, gradue 

dans le grand appareil de 0 à 350 milliampères. Elles 
peuvent s'enlever tout d'une pièce de l 'enveloppe 
très élégante en bois noir verni. 

Lorsqu'on emploie un grand nombre d'éléments 
le collecteur de groupement, qui est toujours utile,' 
devient, en effet, absolument indispensable. 

Or, on peut considérer les collecteurs comme 
découlant de deux types principaux savoir : les cur-
seurs, qui tiennent beaucoup de place et ne permet-
tent pas d'utiliser d'une égale façon les éléments de la 

ÉLECTItOLOGIE MÉDICALE. 1 2 

Fi g. 96. — Grand apparei l Trouvé à courant constant et continu 
portatif de 44 é léments au bisulfate de mercure . 
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K g . 97- - Collecteur de la pile Trouvé. 

eS ¿ p a r e i l , bien conditionnés en sont rnunts . ,1 

.„V 20 30 44 composant l 'appareil. Par le 
j eu^des deux manettes qui 'commencent la g — 
i part ir du centre de l i batterie pour about i 1 une 
J L I50 22e élément positif, l'a-utre au 10 , lo , 
S élément négatif, on n'a pas à craindre l'inversion 

involontaire du courant, ni l 'usure inégale des élé-
ments ; ils peuvent au contraire être utilisés ainsi 
chacun leur tour de manière à ce qu'ils soient épui-
sés uniformément. 

Les éléments sont formés de trois crayons, dont 
deux en charbon taillé dans un bloc et le troisième 
en zinc. L'appareil peut être mis en action ou au 
repos, à volonté, par le moyen d'une tige centrale 
graduée avec précision, qui permet de faire plonger 
les éléments, d'une quantité voulue, dans la solution 
bien déterminée de bisulfate de mercure. 

Dans ces conditions, on peut faire varier le débit de 
la batterie, graduer sa force électromotrice et avoir 
avec précision, à l'aide du galvanomètre, l'intensité 
en milliampères. 

C'est cette tige graduée qu'on aperçoit entre l'in-
verseur et le galvanomètre. 

On peut donc obtenir avec ces deux appareils avec 
une force électromotrice voulue, donnée par l'in-
terpolation dans le courant d'un nombre convenable 
d'éléments, une intensité voulue que la tige graduée 
gouverne et mesure. 

Le galvanomètre peut être horizontal (fig. 36) ou 
vertical (fig. 37) : il est gradué en milliampères d'un 
côté et de l 'autre en degrés. 

Ce galvanomètre d'intensité (voir description à la 
page 93), placé entre les deux manettes du collec-
teur, sert à mesurer le courant, tandis que l'inver-
seur, placé au-dessous, sert à en intervertir le sens, 
suivant sa position, à gauche ou à droite sur le col-
lecteur. 

Cet inverseur est aussi disposé pour provoquer des 



intermittences dans le courant, mais nous avons 
pensé qu'il est plus simple de produire ces inter-
mittences au moyen de l 'adjonction d'une petite 

.'.'M1 

Fig . 98. — Électrode à manche in te r rup teur . 

pédale B (fig. 98) ajoutée à un des manches F des 
électrodes : de cette façon, le médecin reste libre 
de ses mouvements et n'a pas besoin de se tourner 
vers l 'appareil. 

Par toutes]ces combinaisons, les deux appareils 

que nous venons de décrire constituent d'excellents 
instruments d'électrothérapie à courant constant et 
continu, et c'est sur eux que le médecin devra faire 
son choix quand il tiendra à posséder les meilleurs 
appareils d'une clinique bien entendue et complète. 

Fig. 99. — Appareil Trouvé t rès portat i f , avec collecteur. 

Mais il n'est pas toujours indispensable d'appli-
quer des courants aussi énergiques que ceux qu'ils 
fournissent. Dans ce cas, l 'appareil très portatif, bien 
que très complet de la figure 99, est tout désigné. Il 
se compose de 40 ou 80 couples humides au sulfate 
de cuivre. Les éléments sont fixés au-dessous d'une 
tablette d'ébonite sur laquelle sont disposés un petit 

12. 



collecteur, le galvanomètre d'intensité et un inverseur 
du courant. Cet appareil est d'une grande légèreté 
et sert surtout dans tous les cas où le traitement doit 
se faire en dehors du cabinet du médecin, au domi-

,cile du malade. Deux éléments figurent dans le des-
sin au-dessus de l 'appareil. Ils ont été longuement 
décrits à la page l o i . 

Tous les appareils ci-dessus ne sont pas évidem-
ment d'une utilité égale. 

Nous renvoyons le lecteur à l'Appendice pour la 
description des appareils vraiment indispensables à 
tout cabinet d'électrothérapie digne de ce nom. 
Disons cependant que pour la pratique journalière 
il n'est pas de rigueur de posséder une installation 
aussi complète que celle que nous donnons. L'appareil 
de la figure 100 est amplement suffisant dans ce cas. 

Cet appareil est un véritable meuble de cabinet 
d'électrothérapie, clans l 'armoire duquel sont ren-
fermés 60 ou 80 éléments de la pile Trouvé-Callaud 
au sulfate de cuivre, ou 40 ou §0 éléments au chlo-
rhydrate d'ammoniaque, reliés par des fils dissimulés 
dans l 'appareil au collecteur F. Celui-ci est placé à 
la partie supérieure, dans un compartiment qui se 
ferme avec un couvercle pour le mettre, ainsi que 
les autres instruments nécessaires à l'application des 
courants, galvaniques ou faradiques, à l'abri de la 
poussière. 11 est vissé verticalement sur la paroi du 
fond, et le galvanomètre d'intensité, gradué en mil-
liampères, est fixé au milieu. La prise du courant se 
fait à gauche, sur un commutateur G, à deux ''direc-
tions et dont on voit les détails dans la figure 101, 
disposé de telle sorte que l'on puisse, sans changer 

Fig. 100. — Grand apparei l d 'électrothérapie pour cabinet médica l . 



les fils de place, employer successivement les courants 
de la pile ouïes courants induits fournis par le grand 
appareil d'induction G, disposé, comme on le voit sur 

ysfêj 

Fig . 101. — Commuta teu r Trouvé à deux directions. 

la tablette. Cet arrangement a l 'avantage de réunir 
sous la main de l 'opérateur tous les appareils d'un 
usage indispensable et fréquent, y compris les élec-
trodes les plus usuels. Bien entendu, la forme et la 
décoration de ce meuble varient à volonté pour 
s'harmoniser avec le cabinet du médecin et bien que 
l'aspect de la figure 100 soit un peu sévère, le 
meuble peut être aussi luxueux qu'on le désire. 

4° Appareils d ' induct ion. 

Les appareils d'induction sont très nombreux 

S L J T » 8 6 C l a S S e r t o u s d a » s ^ s trois groupes 

Appareils volta-faradiques, dans lesquels l ' in-
duction est développée par le courant de la pile. Type-
bobine de Ruhmkorff. J P 

2° Appareils magnéto-faradiques, dans lesquels 
1 induction est développée à l'aide d'aimants perma-
nents. Types : machines de Pixii, de Clarke, de 
bramme (type de laboratoire). 

Appareils dynamo-électriques. dans lesquels 
1 aimant permanent est l 'aimant hypothétique ter-
restre. On eût pu, pour rappeler leur origine, leur 
attribuer la dénomination d'appareils telluro-faradi-
ques, mais comme l'induction terrestre est pour ainsi 
dire occulte et que ostensiblement ils ne transfor-
ment que l 'énergie mécanique nécessaire à leur mise 
en mouvement on leur a donné le nom de dynamos 
(,ouva;uii). Leur mise en marche est quelquefois due 
aussi au magnétisme rémanant des inducteurs ou à 
"ne excitation extérieure. 

Appareils volta-faradiques. - Les appareils de la 
première classe peuvent s'animer avec toutes les 
pues a la condition que la résistance de l 'élément 
soit laible. Nous avons déjà vu qu'une faible inten-

' m a i s à h a u t Potentiel, est suffisante pour la 



les fils de place, employer success ivement les courants 
de l a pile o u ï e s courants induits fournis par le grand 
appare i l d' induction G, disposé, comme on le voit sur 

ysfêj 

Fig. 101. — Commutateur Trouvé à deux directions. 

la tablette. Cet a r rangement a l 'avantage de réunir 
sous la m a i n de l 'opérateur tous les apparei ls d'un 
usage indispensable et fréquent, y compris les élec-
trodes les p lus usuels . B i e n entendu, l a forme et l a 
décorat ion de ce meuble var ient à volonté pour 
s 'harmoniser avec le cabinet du médecin et bien que 
l 'aspect de l a f igure 100 soit un peu sévère, le 
meuble peut être aussi l u x u e u x qu'on le désire. 

4° A p p a r e i l s d ' induct ion . 

L e s appare i l s d' induction sont très nombreux 

S L J T » 8 6 C l a S S e r t o u s d a » s ^ s trois groupes 

Appareils volta-faradiques, dans lesquels l'in-
duction estdéveloppée par le courant de l a pi le . T y p e -
bobine de RuhrnkorfT. J P 

2° Appareils magnéto-faradiques, dans lesquels 
1 induct ion est développée à l'aide d'a imants perma-
nents. Types : mach ines de P ix i i , de C l a r k e , de 
Gramme (type de laboratoire) . 

Appareils dynamo-électriques. clans lesquels 
1 a imant permanent est l 'a imant hypothét ique ter-
restre. O n eût pu, pour rappeler l eur origine, l eur 
attr ibuer l a dénominat ion d'apparei ls tel luro-faradi-
ques, ma i s comme l ' induct ion terrestre est pour ainsi 
dire occulte et que ostensiblement ils ne transfor-
ment que l 'énergie mécanique nécessaire à l eur mise 
en mouvement on leur a donné le n o m de dynamos 
( 0 ^ ) . L e u r mise en m a r c h e est quelquefois due 
aussi au magnét isme rémanant des inducteurs ou à 
"ne excitation extérieure. 

Appareils volta-faradiques. - Les appareils de la 
première c lasse peuvent s 'animer avec toutes les 
pues a l a condition que la résistance de l 'é lément 
soit faible. Nous avons déjà vu qu'une faible inten-

' m a i s à h a u t Potentiel , est suffisante pour l a 
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r f f se compose de d e u * 

induite, disposées sur ^ t u t l Z Z ^ te 

borne G. L e c o w a n t p l e c i r c u i t inducteur de 
commutateur , 1 interrupteur ^ fil 

induite v ient aux bornes A ^ 

-»SïSSiîé» 
a u x bornes de l ' induit . 

P a r le contact de l'électro et du m a r t e a u le c i rcuit 
se trouve de nouveau fermé et les phénomènes p r é -
cédents se reproduisent dans le m ê m e ordre , et a ins i 
de suite. L ' intermittence est automat ique . 

L 'emplo i d'une tel le m a c h i n e n'est r ien moins que 

Fig. 102. — Bobine de Ruhmkorff . 

dangereux aussi bien pour le médec in que pour le 
malade, car les ét incel les que l'on peut obtenir sont 
très puissantes. L a bobine de l luhmkorf f , très pré-
cieuse en phys ique , doit être rejetée d'une façon 
absolue clans l a prat ique médicale . Auss i tous les 
constructeurs se sont-ils ingéniés à l a modifier et à 
l 'approprier aux sévères exigences de l'électrothé-
rapie. 

Siemenset I l a l ske ont été des premiers à construire, 



sur les indications de Dubo i s -Raymond, un inst ru-

ment prat ique (fig. 103) qui fournit à volonté l 'extra-

courant ou l ' induit. 
L a bobine inductrice A est fixée à une planchette 

vert icale montée sur u n socle de bois. E l le est ren-
forcée par le faisceau C. L a bobine induite B glisse, 

Fig. 103. — Appareil à chariot Siemens et Halske. 

comme le montre l a figure, dans l a coulisse réservée 
dans le socle et peut ven i r recouvr i r part ie l lement ou 
totalement son inductr ice . L e courant ar r ive a l a 
borne L , c i rcule dans l 'électro et dans l a bobine A , puis 
revient par N, le t rembleur e t l a colonne E à l a borne 1). 
L 'extra-courant se prend aux bornes M et N et le cou-
r a n t induit à deux bornes ménagées sur l a bobine 
mobi le B. L a div is ion métr ique de la glissière permet 
de graduer le courant d'une façon toujours semblable. 

L ' a p p a r e i l S i e m e n s et Ha l ske est défectueux car 
si l a gradation du courant induit y est rendue facile 
par u n recouvrement plus ou moins grand de 1 mduc-

leur par l ' induit , l a gradat ion du courant d'influence 
ou de l 'extra-courant ne s'y obtient qu'en ret i rant 
un à un du fa isceau G les fils de fer doux de renfor-
cement. I l ne donne pas non plus le nombre des 
intermittences par seconde. 

E n 1860, le D r T r ip ier auquel l a sc ience électro-
physiologique doit tant de précieuses méthodes et 
une ample récolte de découvertes faisait constru i re un 
apparei l semblable, ma i s où il recuei l la it non plus 
les extra-courants, mais les courants induits . 

A l a suite d'expériences sérieuses, il concluait 
qu'à tension et intensité sensiblement égales., les 
courants exercent sur la contractilité musculaire 
les mêmes effets immédiatement appréciables qu'ils 
soient d'une orientation constante ou inverse; que 
les différences constatées par de nombreux observa-
teurs entre les effets des extra-courants qu'on peut 
regarder comme de direct ion invar iab le , et ceux des 
courants induits de direct ions a l ternat ivement con-
traires provenaient s implement de ce que les pre-
miers courants c i r cu lent dans des fils gros et courts , 
les seconds dans des fils fins et longs. Ceux- là ont 
de l'intensité et peu de tension, ceux-ci beaucoup de 
tension et peu d'intensité. 

D'après lui, i l était donc indifférent pour l a c l in ique 
d'utiliser les courants induits aux l ieu et place des 
extra-courants, et c'est pourquoi i l remplaça i t l a 
bobine induite de Dubo i s -Raymond, qui n'est l à q u e 
pour renforcer les extra-courants , par un j e u de b o -
bines dont le cal ibre des fils var ie selon les besoins : 
fil fin pour l a tension, gros fil pour l a quantité, fil 
moyen pour une quantité et une tension moyennes . 
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L a gradat ion s'opérait , comme dans l 'apparei l 

précédent, par le recouvrement p lus ou moins par-

fait des deux bobines en présence, ou même par l e u r 

distance. Cette gradat ion al la i t de o, posit ion l imite 

de la bobine mobi le où l ' induct ion devient sensible-

ment nu l le , a u m a x i m u m qui correspond à l 'exacte 

concentr ic ité et juxtapos i t ion des bobines inductr ice 

et induite. 
C o m m e on le voit , l 'appare i l T r i p i e r m a r q u a i t u n 

progrès sur l 'appare i l S iemens- l la lske ; mais , comme 
lu i 11 ne savait donner exactement le nombre des 
intermittences par seconde : ces intermittences va-
r iant seulement entre des l imites p lus ou moins éten-
dues, fixées p a r le t rembleur de Neef: et cependant 
q u e l q u e s physiologistes, surtout Duchenne (de Bou-
logne), ava ient entrevu l a nécessité de contrôler le 
nombre des passages successifs du courant par chaque 
seconde de temps. Cet éminent savant avait fait dis-
poser à cet effet un pendule dont le ba lanc ie r m a r -
quant l a demi-seconde, lu i donnait à volonté une 
in ter rupt ion ou deux par seconde, et ce système avait 
rendu de grands serv ices à ce physiologiste dans ses 
appl icat ions d'électr isation local isée à l a thérapie 
par courants induits et par courants ga lvaniques 
intermittents . On avait éga lement uti l ise dans le 
même but le métronome ou système pendula i re a 
mouvement d'horlogerie et même la roue deMasson . 

L e métronome est un appare i l b ien connu sur 
l eque l i l sera i t oiseux d'insister s i peu que ce soit si 
le système de contact électr ique que n</us y avons 
introduit ne lui avait apporté un petit perfectionne-
ment . 

Ce contact s'établit et se rompt très v ivement 
grace à r e n g a g e m e n t tangentiel de l a c a m e du pen-
dule sur les deux ressorts en c o m m u n i c a t i o n avec 
les poles de l 'électromoteur. Cette disposition assure 

le parfait établissement du courant qui, e n croissant 
presque instantanément , provoque des chocs m u s c u -
laires ou nerveux bien caractér isés . On sait qu'un 
courant qui croît ou s'éteint par degrés insensibles, 
ne donnerait rien de semblable , Nous revenons un 
peu plus loin d'ai l leurs (fig. 107 et 108), sur le détai l de 

Fig. 104. — Métronome à interrupteur Trouvé. 



L e D'" Onimus vou lant appréc ier d'une façon plus 

précise l ' influence des intermittences lentes ou 

rapides sur les mouvements du cœur et sur l a contrac-

ti l ité du tissu muscu la i re chargea M. T r o u v é de lui 

construire u n appare i l appropr ié à l a précis ion de sa 

méthode. 
L e s apparei l s , de tous modèles, réal isés sur ces 

données ont été présentés à l 'Académie des sciences, 
à l ' A c a d é m i e de médec ine , à l a Société française de 
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ce mécanisme. -Mais ces divers systèmes d' interrup-

teurs avaient pour pr inc ipaux inconvénients d'avoir 

un champ de var ia t ions trop restreint et d'être peu 

transportables . 
3" 

Fig . 105. — Grand appareil d'induction à chariot Trouvé-
°Onimus avec interrupteur à mouvement d'horlogerie. 
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physique, dès avr i l et ju i l l e t 1878, puis au Congrès 
internat ional des électr ic iens tenu à Par i s en 188!) 
pendant l 'Expos i t ion du Centenaire . 

L e s serv ices que tous ces apparei ls rendent à l a 
physiologie expér imenta le et à la c l in ique sont quo-
tidiens et importants , car on peut, avec eux, déter-
miner instantanément et toujours le nombre d'inter-
mittences du courant et les mettre synchrones avec les 
fonctions physiologiques normales de manière à en 
t irer les mei l leurs résultats. 

L e g r a n d appare i l d' induction T r o u v é - O n i m u s à 
chariot, que le D' Gavar re t a présenté à l 'Académie de 
medecine, se compose d'une bobine inductr ice indé-
pendante des bobines induites, de l a pile hermét ique 
I rouve, des différents accessoires d'un usage fréquent 
en electrothérapie et d'un interrupteur spécial qu i 
en forme la partie pr inc ipale et caractér ist ique. 

On recuei l le les courants induits en p laçant les 
cordons des électrodes en 5 et 6 pour l 'extra-courant • 
en 6 et 7, on recuei l le les induits ; en 5 et 7. l 'extra-
courant et les induits réunis . 

L ' in ter rupteur (fig. 106) se compose d'un cy l indre 
divise en vingt-c inq parties dans le sens de s a lon-
gueur. Chaque part ie est mun ie su ivant l a c i rconfé-
rence du cy l indre d'un certain nombre de touches ou 
chevil les dont le nombre croît comme la série des 
nombres ent iers ; c'est-à-dire qu'à l a première divi-
sion, i l y a 1 touche ou chev i l l e ;~a l a deuxième, 2-
a la troisième, 3 , etc. . . ; à l a v ingt-c inquième, 25. 

L e cy l indre est m û par u n mouvement d'horloger ie 
dont l a vitesse se règle au m o y e n d'un régulateur ou 
volant, a vitesse var iable , ce qui permet de donner 



m . 106. - Interrupteur Trouvé à mouvement d'horlogerie. 

Légende explicative des figures 105 et 106. 

M, b o b i n e i n d u ç i r i c e H C s o n t u l , e ' ¡ j ^ ' t ' ^ " g r a d u e r l S 
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re lat ion avec les différents nombres dé f i c h e s ce 
ou i a pour but d ' interrompre le courant autant de 
fois qu' i l y a de touches à l a position qu il occupe. 

a u cv l indre le n o m b r e de tours que 1 on destre par 
seconde. U n stvle se meut à volonté para l lè lement a 
l 'axe du cy l indre et peut être mis successivement en 

Supposons que le style se trouve à la première divi-
sion, où il n'y a qu'une touche; voici ce qui v a se 
passer. S i le cy l indre ne fait qu'un tour p a r seconde, 
le courant est inter rompu toutes les secondes, et si on 
lui fait occuper success ivement toutes les positions 
jusqu'à l a v ingt-c inquième, on a u r a 2, 3, 4, . . . 25 in-
terruptions du courant par seconde. S i l 'on donne 
ensuite au cy l indre une vitesse de 1, 2, 3, 4 , 5, . . . 
tours par seconde, chaque touche sera pour a ins i 
dire mult ip l iée par ce même nombre de tours. On 
obtiendra ainsi , avec l a plus grande précis ion, depuis 
une j u s q u ' à cent v ingt interrupt ions et au delà , en 
passant par les intermédia i res , et l 'on aura , dans un 
temps donné, u n nombre d' interruptions donné. 

Pour faci l iter, pendant l a m a r c h e du cy l indre , l a 
lecture des d iv i s ions , une petite règle en ivoire 
divisée aussi en v ingt-c inq part ies , correspondant aux 
divisions du cy l indre , est placée para l l è lement à celui-
ci, et une petite a igui l le , fixée en r e g a r d du style, 
permet de l ire le nombre d' intermittences donné par 
l 'appareil . 

Voic i ma intenant c o m m e n t M. T r o u v é est parvenu 
à obtenir que les passages successifs du courant pr in-
cipal ne var ient pas en d u r é e , quel qu'en soit le 
nombre dans un temps donné. Celte préc is ion dans 
la durée du passage success i f du courant a une impor-
tance capitale ; autrement , quel le compara i son établir 
entre des phénomènes qui va r ie ra ient entre eux juste-
ment comme la source qui les p rodu i ra i t ? 

Or, l 'apparei l T rouvé est le seul qui donne des 
courants d'égale durée, quel qu'en soit le nombre par 
seconde. 



A cet effet, le style E , représenté dans le s chéma de 

l a f igure 107, comporte deux contacts flexibles A et e , 

en plat ine, superposés l 'un à l 'autre sur une p laque 

d'ébonite. Ces derniers sonl mis directement et a 

volonté dans le c ircuit au m o y e n d'un ressort a 

boudin. 

O n concoit, dès lors, que, si le contact supér ieur B 
est dans le c ircuit , le passage du courant sera établi 
au moment même où le sty le se ra soulevé par une 
touche du cy l indre G, pour cesser immédiatement 

lorsque l a touche sera passée. 

A l 'encontre de ce que' l 'on peut croire , le contact 

électr ique ne se fait pas par les touches. 
C o m m e , d'un côté, toutes les touches du cyl indre 

ont les mêmes dimensions et l a même vitesse, et que, 
de l 'autre, le sty le E et le ressort antagoniste D res-
tent invar iables , i l en résulte que le temps du soulève-
ment du style reste lu i-même invar iable , quel que 
soit le nombre de soulèvements pour une révolution 

Fig. 107. _ Schéma du style indicateur des intermittences 
de l ' in terrupteur d ' induction Trouvé. 

du cy l indre . I l en est de même du passage du cou-
rant qui est lié a u soulèvement du style . 

L e s choses se passent autrement si l a communica-
tion électr ique a lieu par le contact A ; c a r le passage 
du courant a u r a l ieu pendant toute une révolut ion 
du cy l indre , si le style est placé s u r l a première divi-
sion, soit une seconde, par exemple , tandis que, le 
style étant placé sur l a v ingt-c inquième divis ion du 
cy l indre , le temps du passage du courant n'atte indra 
pas -gg de seconde. E n u n mot l a durée dus passages 
successifs du courant v a r i e r a comme le nombre m ê m e 
des intermittences , et c'est l à le fait de tous les autres 
interrupteurs . 

I l résulte des deux dispositions que nous avons 
expliquées que, pour produire des courants induits 
successifs r igoureusement égaux, ce qui ne peut 
avoir l ieu qu'avec cet appare i l , i l f audra établ ir la 
communicat ion électr ique avec le contact B ; et, avec 
le contact A , pour produire des courants cont inus 
intermittents ou des courants induits var iant en 
durée. 

Les deux serre-fils 1 et 2 ont été disposés pour 
placer le patient et l ' interrupteur dans le c i rcuit d'une 
batterie à courant constant et cont inu. Dans ces con-
ditions, l ' interrupteur au repos, le patient reçoit des 
courants voltaïques constants, cont inus et perma-
nents ; i l suffit alors de mettre l ' interrupteur en 
mouvement pour avoir des intermittences . 

L ' in ter rupteur T rouvé peut encore servir à un 
autre usage : i l est essentiel lement propre à détermi-
ner d'une manière précise le nombre des v ibrat ions 
que doit donner le t rembleur d'une bobine de R u h m -



korff pour qu'on en obtienne le m a x i m u m d effet 
ans ce cas les contacts, au l ieu de se produire p a 

S deux l ames méta l l iques A et B , se ion dans d s 
auges à m e r c u r e , comme dans l ' interrupteur b ien 

connu de L . Foucau l t . 
Si l 'on examine avec soin le s chema (fig. 107), ou 

aperçoit faci lement que les contacts du style h avec 
t e s deux ressorts frotteurs A et B se f o n t à gl issement 

F i g . 1 0 8 . - Métronome à contact et rupture brusques. 

et tangentiel lement, et que, par conséquent l a fer-
meture et l 'ouverture du courant s 'executenl bru-
ï i a e a t 1 s passer par une progress ion insensi-

b lement ' graduée de var iat ions de pression. Cette 
condit ion est l a plus favorable à la p o n c t i o n des 
courants induits et des chocs muscu la i res i so le , , 

^ ^ t ^ t p o s i t i f que nous avons adapté 

a u métronome pour obtenir de cet appare i l de= cou-
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rants d'ouverture et de fermeture bien déterminés. 
Nous avons encore établi, à une époque plus 

récente, un grand modèle (flg. 109) de l 'appareil que 
nous venons de décrire. I l est. monté sur une tablette 
longue munie de coulisses et d'une règle divisée, 
permettant de faire glisser un jeu de bobines à fil 
gros ou à fil fin N et N' sur la bobine inductrice. 
Celle-ci même peut servir de bobine à très gros fil, en 
prenant l'extra-courant aux bornes qui se trouvent 
sur la planchette verticale soutenant l ' inducteur. Cet 
appareil est également muni de l ' interrupteur à mou 
vement d'horlogerie. I l constitue l'un des meil leurs 
et des plus beaux instruments d'induction qui puissent 
être employés en médecine ou en physiologie expé-
rimentale. Il fonctionne comme celui des figures 105 
et 106. 

Les figures 110 et 111 représentent deux autres 
appareils à chariots semblables, dont un de petit 
modèle (fig. 111). I ls sont portatifs et munis d'un 
interrupteur spécial. 

Cet interrupteur, qui est d'une simplicité et d'une 
solidité difficiles à dépasser et qui. cependant, donne 
une gradation du courant presque aussi parfaite que 
l' interrupteur à mouvement d'horlogerie, utilise les 
lois des oscillations des pendules horizontaux et le 
théorème de géométrie la perpendiculaire abaissée 
d'un point sur une droite est plus courte que toute 
oblique menée du même point à la droite. 

Sur l 'armature du trembleur, pivotée sur un axe 
vertical, s'ajustent, en effet, des prolongements 
métalliques de longueurs déterminées expérimenta-
lement ou calculées pour ralentir dans une mesure 
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voulue le nombre des osci l lat ions par seconde. 
Ces prolongements peuvent atteindre une longueur 

de 50 centimètres ; i ls donnent alors des osci l lat ions 
d'une extrême lenteur , moins d'une par seconde. 

Appareil d'induction Trouvé portatif et à char iot . 

Une l a m e de ressort e n plat ine, placée para l lè le-
ment à l ' a rmature , joue d'ai l leurs le rôle habituel 
des ressorts antagonistes des t rembleurs ordinaires . 
Mais elle n'est en rapport avec l 'a rmature que pat-
son extrémité l ibre , et comme elle n'en porte pas le 
poids, ce t rembleur est assurément le moins suscep-
tible a u x chocs de tous les t r e m b l e u r s ; i l jpeut subi r 
des chutes sérieuses sans éprouver de ce côté les 
moindres détériorations. 

I l est certa in qu'avec u n j e u de ra l longes de 

Fig. m . -

Fig. 112. — Principe de l ' interrupteur Trouvé à pendule 
horizontal extensible. 

cise une série de nombres déterminés d'oscil lations. 
Cependant, une telle loi serait prat iquement insuffi-
sante, car i l faudrait , pour avoir une gradat ion de 
vitesse du t rembleur par progress ion insensible, 
changer à chaque instant les ra l longes , ce qui a m è -
nerait des pertes de temps et d 'ennuyeux tâtonne-
ments. 

Aussi tous ces e m b a r r a s ont-ils été évités par l'ap-
plication auxi l ia i re d'une seconde loi : les obliques 
menées d'un point fixe à une droite sont d'autant p lus 
grandes qu'el les s'écartent davantage du pied de la 
perpendiculaire menée de ce point à la droite. L 'appl i -
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moments d'inertie gradués , ou ce qui revient au même 
pour des ra l longes semblables et de même compos i -
tion, de longueurs croissant suivant l a loi b ien connue 
de Gal i lée, on pourra i t obtenir d'une façon très pré-



cat ion de cette loi se fait par l 'adjonction d'une came 
en platine (fig. '112) qui est fixée sur le pivot 0 
d'une aigui l le parcourant un l imbe gradué et restant 
constamment para l lè le à cette came . On peut donc 
fa ire occuper à cel le-ci toutes les posit ions v,v',v", que 
l 'on veut dans son c h a m p de 180°; e l le s'écarte de la 
perpendicu la i re au t rembleur , soit à droite, soit à 
gauche , de la quantité qu'on veut et, si on le désire, 
j u squ 'à lui devenir para l lè le . 

On comprend que, su ivant cette disposition, p lus 
l a came s'écartera et p lus l 'amplitude et l a durée de 
l 'osci l lat ion du t rembleur , qui vient a l ternat ivement 
butter contre l a came et contre l 'a imant , seront 
grandes , et, c o m m e conséquence, moins élevé sera 
le nombre de ces osci l lations dans une seconde. 

S i on place l 'a igui l le aux points extrêmes de rota-
tion, le trembleur ne fonctionne plus , puisque la came 
étant para l lè le , i l n'y a p lus de contact. 

Mais, si nous p laçons l 'aiguil le à l a première divi-
sion du l imbe au moment où l a came arr ive à être 
en contact, le t rembleur m u n i de ses ra l longes don-
nera , par exemple , un battement ou une intermit-
tence par seconde, et l a deuxième division du l imbe en 
donnera deux, l a trois ième trois, l a dixième dix, etc., 
et les intermittences augmenteront jusqu 'au moment 
où l 'aiguil le et par ce la même la came, ar r iveront à 
être perpendicula i res O K au t rembleur C H . 

Otons successivement l a première et l a deuxième 
ra l longe, qu i ont été calculées pour doubler et qua-
drupler exactement les nombres des v ibrat ions ins-
crites sur le l imbe, on obtient ainsi les nombres sui-
vants de v ibrat ions pour chaque seconde de temps. 

1° Trembleur muni de deux rallonges. 1 
2° — — d'une seule — 2 
3° — sans rallonge. 4 

2 3 4 ... 10 
4 6 8 ... 20 
8 12 18 ... 40 

L e s chiffres inscrits sur le l imbe sont déterminés 
préalablement au moyen d'un petit ch ronographe 
électrique et enregistreur T rouvé , imaginé et cons-
truit spécialement dans ce but dès 1870. 

U n autre apparei l de poche (fig. 113), sans char iot , 

Fig. 113. — Appareil d'induction Trouvé très portatif . 

d'un modèle plus réduit , est également a rmé de ce 
trembleur pour l a notat ion des intermittences . 

M. le D1' Gavar re t l'a présenté à l 'Académie de méde-
cine le o j u i n 1877, dans les termes suivants : 

« Ce nouvel apparei l d' induction est destiné par 
M. Gustave Trouvé , par son prix et son vo lume, à l a 
pratique médicale . I l réal ise u n perfect ionnement 
considérable. I l est de la plus haute importance dans 



les appl icat ions thérapeut iques de pouvoir régler a 
volonté le nombre des émissions du courant induit . 
U n seul appare i l a jusqu'ic i permis d'atteindre ce but : 
c'est le régulateur des intermittences de MM. Gustave 
T r o u v é et On imus , que nous avons autrefois présente 
à l 'Académie de médecine. Mais cet apparei l est d un 
prix un peu élevé et ne peut guère être employé que 

c l ans l e c a b i n e t m ê m e du médecin. 
« A u m o y e n d'une disposit ion très s imple , M b u s -

lave T r o u v é est p a r v e n u à construire un régulateur 
qui permet au prat ic ien de faire v a r i e r à volonté , et 
avec une grande exactitude, le nombre des émissions 
du courant induit entre 3 et 80 par seconde de temps. 
Ce nouveau régulateur est très portat if , d un manie-
ment très s imple , et son pr ix ne dépasse pas oO Ir . 

« Ce nouve l appare i l peut aussi être employé a la 
recherche des project i les dans les plaies par armes a 
feu. D a i s l a prat ique, i l peut donc remplacer le grand 
appare i l régulateur des émissions du courant induit 
de MM. T r o u v é et On imus , en même temps que 1 ex-
plorateur-extracteur électr ique de M. T rouvé , qu i a ete 
présenté à l 'Académie en '1867. » 

Ce sont tous ces appare i l s de haute précis ion que les 
D's o n i m u s et L e g r o s ont recommandé aux médecins 
pour tous les cas d'asphyxies. Lorsqu 'on agit avec les 
courants induits sur les organes cardiaques et respi-
ratoires , l a rapidité des intermittences est, en effet, 
b ien plus nuis ib le que l' intensité d?s courante. L e s 
battements de l 'appare i l doivent être exactement 
synchrones des diastoles et systoles (voir M i x t e s , 
chap. vi) et tels qu' i ls ne sauraient tétaniser auss i le 
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pneumo-gastr ique. Hal lé et Sue ont prôné l'usage des 
apparei ls électriques dans tous les postes de secours 
aux noyés et MM. Onimus et L e g r o s ont désigné nos 

Fig. 114. — Trousse électro-médicale Trouvé. 

appareils pour cet usage ; c'est qu'en l imitant le 
nombre des intermittences, i ls ne présentent aucun 
danger, même entre des mains non exercées. 

Pour terminer et à titré h istor ique nous d e m a n -
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dons à c i ter également l 'apparei l de l a figure 114 
que nous combinâmes tout à nos débuts, en 186o. 
C o m m e les préférences se portaient a lors sur les 
courants de moyenne intensité, nous pensâmes que 
les c l in ic iens des v i l les et des campagnes , qui ne 
peuvent toujours t ransporter avec eux des piles et 
des appare i l s un peu vo lumineux , seraient heureux 
de posséder u n instrument d'induction prat ique qui 
comme les trousses médicales , ch i rurgica les , den-
taires, pharmaceut iques , pût rendre des services 
journa l ie r s . Aujourd'hui , nous ne saur ions p lus 
recommander notre trousse électro-médicale, main-
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S0 A p p a r e i l s m a g n é t o - f a r a d i q u e s . 

L ' induct ion y est engendrée par des a imants per-
manents. E n généra l , les courants induits de cette 
famille possèdent une tension et une intensité 
moyennes. Us sont d'ai l leurs cont inus ou alter-
natifs, selon les dispositions adoptées par le fabri-
cant. 

P ix i i , constructeur d' instruments de phys ique à 

s i o S n ! T w " l 6 S F a c u l t é s ' l e s Laboratoires de P h v 
e t J e s ¿ M " s é e s redemandent assez souvent cet 

enrorp pn f i g e r o n s volontiers ceux qui peuvent être 

perfectionnés1'0 1 0 n COnU'e ^ a p p a r c i l s n ° u v e a u x e t " l u s 
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P a r i s , fut le p r e m i e r , en 1832, qui réa l i sa une 

m a c h i n e magnéto-électr ique. , , , . f. 
C 'était u n système (fig. 116) d'une double bobine fixe 

de fils de cuivre en forme d'électro-annant, et d un 
gros a imant permanent mobile disposé pour tourner 

Fig. 1 1 6 . - Principe de la machine magnéto-électrique de Pixii. 

devant les n o y a u x des bobines. U n commutateur 
redressait le sens des courants . Saxton perfect ionna 
la mach ine P i x i i en augmentant l a puissance de 1 ai-
mant permanent qui à cause de s a masse devint 
fixe : l a bobine induite, par contre, fut rendue 

I B Enf in C la rke rendit l a mach ine de Saxton plus 
facile à a c t i o n n e r . Dans la machine de Clarke (fig. 117) 
telle qu'on l a construit au jourd'hui l 'a imant induc-

teur est fixé sur une planchette ver t i ca le ; i est 

composé d'un fa isceau aimanté recourbé en 1er a 

cheval . J a m i n a reconnu, nous l 'avons d i t , q u un fais-

ceau d'aimants est p lus puissant qu'un seul aimant 

de même poids. 

Devant les pôles tourne la double bobine induite 
dont l'axe hor izontal traverse l a planchette de 
soutien et communique avec une poulie à laquel le 
une grande roue à manive l le t ransmet le mouve-
ment au m o y e n d'une courroie sans fin. L a partie 

antérieure de cet axe est enveloppée d'une virole de 
cuivre, fixée ii l a p laque de fer doux qui réunit les 
pôles des bobines, et porte le commutateur . 

Sur chaque bobine est enroulé un fil très f in recou-
vert de soie, etb ien isolé, qui fait sur lui-même jusqu'à 
loOO tours. L e s deux bouts antér ieurs sont reliés à 
I axe de cuivre et les deux bouts postér ieurs à l a vi-
role de cuivre qui est b ien isolée de l 'axe par un 
cylindre d'ivoire ou de buis. 

On a eu l a précaut ion d 'enrouler les fils en sens 
contraires, c'est-à-dire a dextrorsum et a sinistror-
sum, pour que les courants induits soient de même 



sens dans les bouts réun is . (Vo i r l a note de l a page2$. ) 

Gomme les courants induits dans chaque bobine 
sont s imul tanément de sens contra i res , mais qu'i ls 
s ' interchangent a l ternat ivement , selon qu'ils s'ap-
prochent ou s'éloignent des pôles fixes N et S de 

m 

l 'a imant ainsi que le montre l 'examen attentif de 

l a figure '118, un commutateur dû à C larke change 

les courants alternatifs induits en courants continus 

et on dit qu'i l les redresse. Vo ic i en quoi i l consiste 

(fig. '119 et 120) : 
S u r l a chemise isolante d'ivoire ou de buis est fixée 

une bague de cuivre et deux demi-bagues complète-
ment isolées entre elles, ma i s dont l 'une est reliée à 
l a bague entière par une languette conductrice et 
l 'autre à l 'axe par une vis métal l ique. D e u x ressorts 
de pression, montés sur un bloc de bois et communi-
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L ' a p p a r e i l est m u n i d'un commutateur , et son 

champ magnét ique très concentré donne le max i -

m u m d'intensité. 

P a r m i les mach ines magnétos rentrant dans le 

même ordre d'idées, ma i s que la mode a l'ait égale-

ment un peu délaisser pour les dynamos proprement 

dites, i l convient de c lasser notre moteur magnéto-

d y n a m o électr ique (fig. 121) qui est révers ib le . 

* L e s a rmatures se composent d'un a imant perma-

nent sur lequel est enroulé du fil, comme dans les 

é lectro-a imants . 
U n e bobine f , genre S iemens , est pivotée entre 

deux a rmatures de fer doux a , a , échancrées en ell ip-
soïde. L e s armatures font partie d'un électro-aimant E , 
situé à l a partie infér ieure de l 'apparei l et dont on 
voit l a bobine en F . L a bobine f tourne entre deux 
tour i l lons . L e courant de la pile entre par les bornes 
P , S . I l act ionne d'abord l 'é lectro-a imant en c i rcu-
lant dans l 'é lectro-aimant en acier trempé F . I l pé-
nètre ensuite dans l a bobine f par des balais en 
contact avec les bornes P , P ' frottant sur un col lec-
teur de construct ion très solide. P a r suite des actions 
réc iproques des courants magnét iques des branches 
de l 'é lectro-aimant et de l a bobine f , i l se produit 
des répuls ions et attract ions très énergiques, qu i 
déterminent l a mise en rotation rapide de l 'apparei l . 
O n voit en D le cadre en cuivre qui entoure et pro-
tège l 'é lectro-aimant qui est fixe et dont les pôles 
sont en a , a . L e pied ou châssis de bois B est indé-
pendant . 

Grâce à cette combina ison d'un système magné-

tique et d'un c i rcuit électr ique, l ' amorçage est des 
plus faci les et une mach ine de ce modèle, d'une puis-
sance de 2o à 30 watts env i ron fonctionne à l a m a i n 
comme dynamo, quel le que soit l a vitesse qu'on lu i 
impr ime . 

Fig. 121. — Moteur magnéto-dynamo-électr ique Trouvé 
réversible, à bobine Siemens excentrées. 

Ce moteur disposé comme figure 129 est aussi 
propre que celui du genre G r a m m e , décrit plus h a u t 
(p. 140), pour act ionner les mach ines électro-sta-
tiques, et plus loin (p. 251). 

Constru i t sur un tout petit modèle, i l est encore 
capable de fournir une force re la t ivement élevée 



représentée par quatre , c inq et même six fois son 
poids en k i logrammètres . Une m a c h i n e de o centi-
mètres de long et pesant 220 g r a m m e s produit 
1200 grammètres de travai l . 

C'est un petit moteur de ce genre que MM. les doc-

Fig. 122. — Machine magnéto-électrique de Gramme. 

leurs We i s s et Mergier emploient à l a Facu l té de mé-

decine de P a r i s pour entretenir en' mouvement bien 

uni forme les cy l indres des apparei ls automatiques 

enregistreurs . 

L a mach ine magnéto-électr ique de G r a m m e (dite 
type de laboratoire) diffère de l a m a c h i n e Clarlce-
Siemens-Halske par l a puissance de son a imant per-
manent , construit d'après les derniers procédés 
J a m i n , et surtout par son anneau dû à G r a m m e . 

Ici le noyau n'est plus u n cy l indre de fer doux, 
mais un faisceau formé par un fil de fer de ~ de 
mi l l imètre enroulé sur lui-même un très grand nom-
bre de fois. L e s bobines de l ' induit, montées en 
bague sur ce faisceau, sont toutes rel iées entre el les, 
et chacune d'elles à des secteurs de cuivre rouge qui , 
parfaitement isolés les uns des autres et montés rad ia-
lement sur l 'arbre , constituent le collecteur Gramme. 

Les secteurs sont frottés par deux p inceaux ou 
balais de fils de cuivre rouge encastrés dans deux 
bornes. 

Cette m a c h i n e est excel lente. S a force électromo-
trice est à peu près proport ionnel le à l a vitesse 
moyenne, à part i r d'un certa in m i n i m u m , pourvu 
qu'on atteigne de 10 à 40 tours à l a seconde. A 
10 tours par seconde la force é lectromotr icé est 
encore d'une dizaine de volts. 

6° Appareils dynamo-électriques. 

Bien que certa ins médecins , et non des moins auto-
risés, tels que le D r T r ip ier , se p la ignent de voir dis-
paraître peu à peu les appare i l s magnéto-électr iques 
devant les d y n a m o s , nous n'hésitons pas à penser 
comme tout le monde, et à préférer ces dernières . C'est 

14. 
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qu'à poids et à volumes égaux les dynamos sont bien 
plus puissantes que les magnétos. Depuis l a remarque 
de S iemens, el les ne demandent plus aucune excita-
trice indépendante. Jusqu 'à lu i on pouvait reculer 
devant l ' embarras d'une mach ine auxi l ia i re ; mainte-
nant l 'amorçage est spontané. U n e autre cause de su-
périorité des dynamos , c'est l eur parfaite réversibil ité. 
S i a u l ieu de les mettre en mouvement pour recuei l l i r 
de l 'électricité on fait p a s s e r . a u c o n t r a i r e , u n courant 
électr ique dans leurs bobines, l a mach ine se mettra 
d 'e l le -même en mouvement et l'on possédera un 
excel lent moteur. C'est donc une sorte de transfor-
mat ion d'électricité en mouvement . 

B ien plus, on a u r a quelquefois l 'occasion, comme 
on a pu le constater plus h a u t (p. 140), de transporter 
de l a force à distance. 

Deux dynamos sont séparés par une assez longue 
d is tance ; ma i s elles sont rel iées pôles à pôles par u n 
double conducteur : fil d'al ler et fil de retour. Si 
l 'une est actionnée par une force quelconque, natu-
rel le , an imale ou artif iciel le, elle engendre de l 'élec-
tricité dans le c i rcuit extérieur dont fait partie la 
seconde mach ine . Celle-ci tourne aussitôt et on peut 
uti l iser le t rava i l qu'el le développe. Ce procédé de 
transmiss ion de travai l à distance a été employé dans 
certa ins cas par nous pour act ionner les machines 
électro-statiques. 

C'est ainsi que chez M. le D1" V igouroux trois ma-
chines de W i m s h u r s t indépendantes, du plus grand 
modèle, sont mises en mouvement , soit individuelle-
ment , soit col lect ivement , par trois moteurs T r o u v é 
auxquels le courant a été fourni pendant plusieurs 

. — Service d 'électrothérapie à la Salpêtrière. 
Éieclrisation localisée. 

— Bains électriques. 



années par l a pi le à treui l (fîg. 70) puis par une 
seule d y n a m o T r o u v é act ionnée par un moteur a gaz 
logé lo in des apparei ls . Ces trois moteurs sont au-
jourd'hui branchés sur l a canal i sat ion d'une usine 
centra le , et i l nous a suffi d'une s imple substitution 
de fil fin à l 'anc ien gros fil pour équi l ibrer l eur 
puissance à l a grandeur de l 'énergie débitée par le 
c i rcuit u rba in . Des rhéostats interca lés dans chacune 
des trois dér ivat ions, permettent d'ai l leurs de régler 

l a vitesse à volonté. 
L e magnif ique service d'électrothérapie, créé en 

1875 à l a Sa lpêtr ière , sous l ' init iative du D r V igou-
r e u x avec l 'appui du professeur Charcot , et qu i est 
devenu le service centra l des hôpitaux de P a r i s , est 
a ins i composé dans s a partie centrale d'un système 
combiné de dynamos et de moteurs électriques des-
tinés à act ionner les mach ines stat iques. 

Nos figures 123 et '124 donnent quelque idée de 
cette belle insta l la t ion où l 'électr isation tant statique 
que dynamique est app l iquée , soit généra lement , 
soit loca lement , à u n ensemble de deux cent c inquante 
ou trois cents malades à chaque consultat ion. 

L e D r V i g o u r o u x apprécie , dans notre index a lpha-
bétique, les résultats qu'i l a obtenus dans cette cl i-
n ique. Nous renvoyons le lecteur à ces notes inédites. 

L e s dynamos b ien connues et les plus employées 

dans l ' industr ie sont celles de G r a m m e , de S iemens , 

d 'Edison, de Brush , etc. , ma i s n i les unes n i les 

autres ne sont susceptibles , tout ¿m moins dans l e s 

dimensions qu'on les construit , d'être employées en 

physiologie. 
Électro-diagnostic Service d'électrotriérapie à la Salpêtrière. 

par b Dr Vigouroux. 



L ' indui t et le col lecteur de l a première dynamo de 
G r a m m e , et ce col lecteur est le type fondamental de 
tous les autres construits actuel lement, sont les 
mêmes que ceux de s a m a c h i n e magnéto-électr ique. 
S o n inducteur est formé de deux électro-aimants à 
branches hor izontales et disposées l 'une au-dessus 
de l 'autre dans un même p l a n vert ica l de part et 
d'autre de l a bobine induite. 

Dans le nouveau type, dit. type supérieur, les 

branches de l 'é lectro-a imant sont vert icales et l 'an-

neau tourne entre les a rmatures en forme de m â -

choires qui les surmontent . 

Comme d'autre par t les pôles de l ' induit dont les 
secteurs sont couplés en surface sont aussi de noms 
contraires de part et d'autre de la l igne polaire et a 
90° de c h a c u n des pôles de l ' inducteur , ce couplage 
des secteurs de l ' anneau rappel le une batterie de 
deux piles montées en surface, chacune d'elles étant 
el le-même une batterie dont chaque secteur corres-
pondrait à un é lément . L e s c ircuits se montent à 
volonté en série ou en dér ivat ion. 

L a d y n a m o T r o u v é (fig. 125), qu i répond à tous 

les besoins très spéc iaux de la médecine, présente 

une modif icat ion importante de la mach ine G r a m m e 

et elle possède sous un très petit vo lume et avec un 

faible poids un c h a m p magnét ique d'une grande 

puissance relat ive. 
L ' induit du moteur , ou bobine centra le ,est consti-

tué par u n noyau de fer doux,¿composé d'un grand 
nombre de disques très minces , en tôle de fer, ayant 
deux dixièmes de mi l l imètre d'épaisseur et séparés 

par des rondel les de papier . S i l a substitut ion ren-
contra des cr i t iques quand M. T rouvé en fit part à 
l a Société de P h y s i q u e , et si M. d 'Arsonval lui-
même l a condamna a lors , elle est au jourd'hui univer-
sel lement adoptée, depuis que feu M. du Moncel , 
se p r o n o n ç a catégor iquement pour elle, dès 1875, 
clans son célèbre traité des Applications générales 
de l'électricité. 

Fig. 125. — Dynamo Trouvé. 

Les inducteurs recouvrent l ' induit coneentrique-
ment, et, pour qu'on atteigne le m a x i m u m d'in-
tensité du c h a m p magnét ique , l 'entrefer, c'est-à-dire 
l'espace compr i s entre l ' inducteur et l ' induit , est 
réduit à s a plus extrême l imite . 

Dans ces conditions, l a puissance développée est 
remarquable , car le t rava i l d'un demi-cheval-é lec-
trique est produit par une d y n a m o de 8 à 10 ki lo-
grammes, et le cheva l -é lect r ique de 75 k i logram-
mètres ou 736 watts par une dynamo de 20 à 25 ki lo-
grammes. 



Ce sont des dynamos combinées d'après ces 
pr incipes que M. T r o u v é dispose sur un manège a 

bras. O n possède a ins i une excel lente et très légère 
p e t i t e m a c h i n e dynamo de démonstrat ion (lig. 126). 
U n seul h o m m e peut l a manœuvrer aisément et l a 

Dynamo Trouvé montée sur manège. F ig . 126. — 

déplacer à sa guise pour toutes les expériences à 
faire clans les cours et les cabinets de phys ique. 

E n présentant cet appare i l au Congrès in terna-
tional d'électricité de 1889, nous passâmes e n revue 
les moyens usités ju squ 'à ce j o u r pour mettre en 
mouvement les machines d'électricité stat ique, et 
q u i sont les suivants : 

1° L e s moteurs à gaz, qui ont le désagrément de 
produire de l a vapeur d 'eau; 

2° L e s moteurs à eau , qu i ne peuvent être employés 
que dans les grandes v i l l e s ; 

3° L a t ransmiss ion par le prolongement de l 'axe 
de l a mach ine , qui détériore l 'appartement et place 
dans le vois inage du malade un vois in i m p o r t u n ; 

4° L e s moteurs é lectr iques act ionnés par une pile 
qu' i l faut surve i l ler et entreni r ; 

o° L e s moteurs électriques mis en mouvement par 
de l a force motr ice transportée à distance. 

Pu i s nous mimes en mouvement , avec deux h o m m e s 
seulement, l a petite d y n a m o que nous venons de 
décrire et dont le t rava i l pouvait être transmis à une 
longue distance. Avec cette petite d y n a m o , on mit en 
mouvement, séance tenante, i in moteur é lectr ique 
attelé sur une forte mach ine électro-statique de Car ré , 
on porta à l ' incandescence un ga lvanocautère et on 
a l l u m a un ensemble de 12 lampes . L e s résultats furent 
si frappants et si décisifs que deux médecins étran-
gers l 'adoptèrent immédiatement et n'ont pas cessé 
de s'en serv i r dans leur cabinet de consultat ion. L e 
salaire des hommes employés chez eux est en effet 
s i peu élevé (1 f ranc par j o u r ) , qu'ils ont trouvé éco-
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nomie à supprimer la pile pour y substituer l a nou-
velle dynamo Trouvé, soit pour éclairer, soit pour 
chauffer les cautères ou actionner le moteur élec-
trique qui met en mouvement l a machine statique 
Dans ce dernier cas, on peut l'actionner facilement 
par un homme ou deux loin de la réceptrice. 

Gomme ce transport de force à distance n absorbe 
pas plus de 40 à 50 p. 100 du travail développe i l 
en résulte que l 'homme produisant facilement 8 a 
10 ki logrammètres par seconde, pendant quelques 
heures que durera la consultation médicale, i l restera 
de disponible sur l 'arbre du moteur récepteur un tra-
vai l correspondant à 4 à 5 ki logrammètres, c est-a-
dire plus qu'il n'en faut pour entretenir l a machine 

statique en plein fonctionnement. 
Deux manivelles ont été adjointes à cette dynamo 

à manège pour qu'on puisse avoir recours a deux 
aides, ou même à quatre si cela est nécessaire. 

L a dvnaino réversible est placée sur le sommet 
du manège qui est composé de deux manivelles, de 
deux grandes poulies et de deux plus petites en y 
comprenant celle de la dynamo. L e tout est monte 
sur une colonne cannelée et terminée à sa base par 
un trépied. L e rapport des poulies entre elles est tel, 
qu'à un tour de manivel le correspondent oO tours a 
l a bobine de la dynamo petit modèle, et 40 tours a 

celle du grand modèle. 
Ce rapport dans les vitesses est nécessaire, sans 

quoi les aides chargés de maintenir la machine en 
plein fonctionnement seraient obligés d accelerer 
excessivement leurs mouvements, ce qui épuiserai 
leur force avec rapidité. U n homme, en effet, ne peut 

produire un travail utile de 8 à 10 ki logrammètres 
par seconde, pendant un temps un peu prolongé, 
qu'en ne dépassant pas le chiffre de 40 tours à la 
manivelle, par minute. Ces conditions se trouvent 
remplies dans les manèges combinés par M. Trouvé, 
et qui se manœuvrent aisément et sans fatigue. 

Nous trouvons dans un de nos journaux scienti-
fiques hebdomadaires ( C o s m o s , 28 mars 1891). les 
renseignements méthodiques suivants sur le travai l 
que peut développer un homme, soit d'une façon 
passagère seulement, soit normalement. E l l e con-
firme précisément les données sur lesquelles nous 
tablons : 

« L e travail que l'homme peut fournir dans un 
court espace de temps, dit ce journa l , est bien supé-
rieur à ce qu'on suppose généralement d'après le 
travail moyen. Le Bulletin de. la Société des Ingé-
nieurs civils cite à ce propos d'intéressants détails 
fournis par Y American Society ofmechanical Engi-
neers. L e travail de l 'homme agissant sur une mani-
velle, dépend non seulement du temps pendant lequel 
il est fourni, mais de bien d'autres conditions dont 
quelques-unes sont inhérentes au sujet. L'auteur a 
constaté qu'un vigoureux manœuvre , travail lant 
pendant un court espace de temps, peut produire bien 
près d'un cheval-vapeur. U n homme qui travaille 
avec de fréquents intervalles de repos développe-
facilement un demi-cheval. Dans le travail courant, 
on obtient de 10 à 50 p. 100. L e fait suivant, rap-
porté par O'Niell, de New-York, est intéressant: 

« Dans l'atelier de cet ingénieur, la réparation 
d'une chaudière arrêtait la marche du moteur. On 



ajouta à chaque extrémité de l'arbre de ^ m a c h i n e 
une manivelle de 0,380 de rayon. Avec un homme a 
chaque manivelle, à raison de 100 tours par minute 
on obtint 3 chevaux-vapeur. Les hommes travail-
laient trois minutes et se reposaient autant et les 
quatre manœuvres ont travaillé ainsi douze h e u e = 
par jour pendant les douze jours qu a exiges l a iepa-
ration de' la chaudière. 11 est vrai qu'à la in de ceUe 
période les hommes étaient absolument ereintes 
rapporte M. O'Niell, mais il croit que si l a j o u r n e e 
avait été de dix heures seulement, ils auraient pu 

continuer indéfiniment. 
« L e travail ressort ainsi pour chaque homme et 

pour l a journée entière à 3/4 de cheval-vapeur. Dans 
la discussion qui a suivi l a communication, un 
membre a cité des expériences faites par lui sur le 
travail déployé par deux hommes agissant sui les 

manivel les d'une grue. 

« Ces manivelles avaient 0,3hS de r a y o n , un poids 
de 906 k i logrammes(2000 livres) était eleve a U , ^ » 
en vingt secondes, ce qui représente 13 "s, 8 eleves a 
1 mètre par seconde, soit I/o de cheva l -vapeur poul-
ies deux ouvriers. 11 faut ajouter q u e l a transmission 
s'opérait par une vis sans fin, une roue dentee 
u n tambour de 0,28 de diamètre e un cable en f l 
de fer, ce qui absorbait une notable partie du tra-
vail L'effort exercé sur chaque manivelle a ete 
mesuré par une balance à ressort et trouvé égal a 

30 livres, soit 13 k?,6. » / 
Pour réduire au min imum les pertes dues au liot-

lement et au glissement des courroies, a leur pres-
sion sur les axes, pour faciliter dans une large 

mesure l a manœuvre de nos machines, nous avons 
combiné divers artifices de transmission : 

1° Sur la première commande dont la vitesse est 
modérée, on emploie une chaîne Galle, à longs mail-
lons, engrenant uniquement par quatre ou six dents 
rapportées sur les poulies. L a seconde transmission, 
dont la vitesse est plus accentuée, se fait par une 
courroie légère ou avec une corde à boyau dans des 
poulies à gorge. Cette transmission convient très 
bien au grand et au moyen modèle. 

2° L e petit modèle s'accommode de la courroie 
pour la première transmission et de l a simple corde 
à boyau pour la seconde transmission. 

Lorsque la dimension et le poids de la dynamo 
arrivent au point qu'un seul homme ne puisse plus 
la transporter facilement, elle n'est plus placée sur l a 
léte du manège, mais au bas de ce manège, sur une 
petite plate-forme, ainsi que le montre l a figure '127. 

Dans un cas comme dans l'autre, l a dynamo sert 
de générateur d'électricité. Pour s'en rendre compte, 
on peut répéter facilement les expériences classiques, 
en mettant le manège en mouvement et en dirigeant 
le courant dans les divers appareils représentés au 
pied des deux dessins 126 et 127. 

Le courant électrique engendré manifeste sa pré-
sence en déviant de la verticale l'aiguille du galva-
nomètre de démonstration de Bourbouze, qui est 
placé adroite (1) (fig. 127). L'action magnétisante est 
rendue visible sur un électro-aimant (3) dont l 'arma-
ture, attirée violemment, supporte un poids min imum 
de 10 ki logrammes. A gauche de la même figure, le 
courant volatilise une spirale de fil de fer (4) et décom-
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pose l 'eau en ses deux éléments (2 vol . d'hydrogène 

Fig. 127. — Dynamo Trouvé à manège, 

et 1 vol . d'oxygène) dans un voltamètre (2). E n diri-

géant le courant sur les six petites lampes à incan-
descence (o) visibles au bas du dessin, on les voit ré-
pandre tout de suite une éclatante lumière . 

S i l 'on cesse d'agir sur le manège , de façon à ne 
plus employer la dynamo c o m m e générateur d'élec-
tricité, mais comme moteur , c'est-à-dire si on lui 
fournit de l 'électricité au l ieu de lui en demander , le 
manège entre en mouvement . 

O n a ainsi une démonstrat ion frappante de la 
révers ibi l i té des moteurs é lectr iques, en même temps 
qu'une idée de la transmiss ion de la force à distance, 
puisque le générateur et le moteur , réunis par des 
fils conducteurs , peuvent être é loignés l 'un de l 'autre 
autant qu'on le désire. 

L a réun ion de toutes ces qualités fait de l a petite 
m a c h i n e (fxg. 126) un appare i l de démonstrat ion des-
tiné à être placé dans tous les laboratoires et à rendre 
de grands services dans les démonstrations et les expé-
riences courantes. E l le est légère, mobi le , t ranspor-
table à bras d 'homme ; elle s 'amorce immédiatement 
et avec l a p lus grande facil ité, même sur les c ircuits 
les plus résistants. E l le est révers ible et créatr ice de 
t ransmiss ion de force à distance. E l l e possède, en u n 
mot, toutes les qual ités et toutes les propriétés dési-
rables pour u n bon appare i l d'utilité et de démons-
tration. 

Nous avons v u plus haut , à l a page 63-, que cette 
dynamo peut servir de dynamomètre . Quand on in-
tercale dans son c i rcuit un ampèremètre et un volt-
mètre, on a à tout m o m e n t l a quantité d'énergie dé-
pensée. L e produit des ampères par les volts donne 
les w a t t s , et l a puissance développée à tout ins-



tant, expr imée en k i logrammètres , est égale au quo-

tient du nombre*de watts par g = 9,8088 ou approxi-

mat ivement par 40. , _ . 

L o r s de s a présentation à l a Société de Phys ique 

de P a r i s , tous les m e m b r e s furent surpr is en voyant 

qu'elle s 'amorçai t sur une seule l ampe à incandes-

cence, consommant 0 ,5 ampère seulement placee 

dans le c ircuit , et qu'avec l a même facilite elle pou-

vait éc la i rer de 8 à 10 lampes identiques. 
Nous attr ibuons cette grande facil ité d'amorçage, 

ainsi que l a puissance re lat ive que développent 
ces mach ines , au c h a m p magnét ique d'abord qui est 
ic i très puissant , puis à l a disposit ion concentrique 
des c ircuits inducteurs et induits. L ' induct ion qui 
s'exerce entre les deux c i rcui ts n'est certa inement 
pas nul le dans cette m a c h i n e . 

Pour le démontrer , nous avons eu l' idée de rem-
placer dans u n de ces spéc imens les inducteurs en 
fonte de fer par le modèle m ê m e , en bois, qui avait 
servi à couler ces dern iers , en les enroulant cl une 
m ê m e quantité de fil conducteur . U n courant 
lancé dans ce système, sans pièces polaires magne-
tiques, le mit en mouvement avec une certaine vélo-
cité L e t rava i l développé était encore assez considé-
rable, suffisant même pour activer une m a c h i n e a 
coudre, u n tour d'amateur . L a preuve expér imentale 
était assez concluante. 

Outre nos moteurs à anneau du genre G r a m m e , 

nous avons construit , dès 1880, des moteurs dy-

namo-électriques réversibles à bobine Siemens a 
joues excentrées (fig. 128). 

ic i , nous nous le rappelons , le fil de l ' induit n'est 
plus disposé sur un anneau de fer doux comme dans 
la bobine de G r a m m e , ma i s i l est logé dans une 
longue ra inure entail lée para l lè lement à l 'axe, dans 
toute l a longueur du noyau . 

Fig. 128. - Moteur Trouvé à bobine Siemens à j oues 
excentrées. 

« Lorsqu 'on trace le d iagramme d y n a m i q u e d'une 
bobine S iemens , disions-nous dans notre communi -
cation de juillet 1880, à l'Académie des sciences, 
d une bobine à laquel le on fait opérer une révolu-
tion complète entre les deux pôles magnét iques qui 
reagissent sur elles, on observe que le t rava i l est 
presque nul pendant deux périodes assez g r a n d e s de 
a rotation. Ces deux périodes correspondent aux 

temps pendant lesquels les pôles cy l indr iques de la 

1 5 . 



bobine ayant atteint les pôles de l 'a imant défilent 
devant e u x ; durant ces deux fractions de la revo lu-
tion, qui sont chacune de 30° env i ron , les surfaces 
magnét iques destinées à réagir l 'une sur autre res-
tent à l a m ê m e distance ; l a bobine n'est donc pas 
soll icitée à tourner . I l e n résulte une p e r e n o t a b e d e 
travai l . J 'a i suppr imé ces périodes ^ ^ * 
accru l'effet utile de l a m a c h i n e en modif iant ainsi l a 
bobine : les faces pola ires , au l ieu d'être des port ions 
d'un cy l indre dont l 'axe coïncide avec celui du sys-
tème, sont en forme de l i m a ç o n , de telle sorte qu en 
tournant el les approchent graduel lement leurs sur-
faces de celles de l 'a imant . L 'ac t ion de répuls ion 
c o m m e n c e a lors , de sorte que le point m o r t est pra-
t iquement évité. » 

Cet appare i l est représenté en perspective par l a 

figure 129. 11 mesure en réal i té 20 cent imetres de 

hauteur sur 2o cent imètres de longueur . 

I l est capable de développer une puissance de à a 

4 k i logrammètres , puissance plus que suffisante pour 

l a mise en action de l a m a c h i n e e l le-même et l a pro-

duct ion d'électricité. . , . 

Nous avons renoncé , pour ce moteur , a l emploi 

de l 'a imant permanent et l 'expér ience démontré 

c la i rement l a supériorité en rendement , pour u n 

même poids du moteur d y n a m o sur les s imi la i res 

magnétos. 
Avec ce moteur , u n courant , quel le que soit sa 

force, peut faire m a r c h e r l a m a c h i n e , tandis qu avec 
les autres moteurs à a imant , i l faut, au contraire , si 
on veut obtenir une rotat ion v ra iment efficace, que 
l 'énergie magnét ique développée par le courant soit 

proport ionnée à cel le de l 'a imant naturel et encore 
faut-il qu'i l soit toujours dir igé dans le m ê m e sens . 

E n augmentant le nombre des é léments , on a r r ive , 
avec le moteur à joues excentrées, à des vitesses non 

Fig. 129. — Moteur électrique Trouvé réversible à bobine 
Siemens excentrée, vu en perspective. Dernier type. 

seulement croissantes, mais aussi b ien régul ières, 
sans arrêt , sans point mort . Cette vitesse peut attein-
dre ju squ 'à 12 000 et même 18 000 tours par minute . 

I l est tout aussi facile d'augmenter l a puissance du 
moteur, sans r ien changer aux dimensions des 
organes ; deux bobines, au l ieu d'une, sont placées 
entre les pôles d'un double é lectro-a imant et peuvent 
être montées en quantité ou en tension su ivant l a 
-source d'énergie électrique dont on dispose. 



L'axe de l a bobine porte une gorge que l 'on peut 
uti l iser d irectement , s i une grande vitesse est néces-
saire. U n e roue tai l lée recevra une chaîne Gal le 

pour act ionner une m a c h i n e quelconque quand le 
travai l r é c l a m e r a plus de force que de vitesse. 

Ces moteurs sont bien infér ieurs en rendement, 
ce la v a sans dire, à ceux du genre G r a m m e de l a 
figure 125. , 

Néanmoins on peut encore, avec lu i , act ionner les 
fraiseuses. D'un module très réduit i l est alors ren-

Fig. 130. — Moteur dvnamo-électrique Trouvé à deux bobines 
Siemens à joues excentrées, vu en perspective. 

fermé dans une petite boîte de verre ou de méta l : 
l 'axe se pro longe à l ' intér ieur d'une tige qui sert à 
tenir l 'appare i l à l a m a i n ; i l se termine par une 
fraise. E n la issant arr iver le courant que fournit 
une petite d y n a m o , placée au besoin à distance, l'in-
duit se met à tourner rapidement à quelques cen-
taines de tours à l a seconde. On peut donc avec 
cette fraise percer des os, des dents, des tissus à 
consistance d u r e ; c'est ainsi qu'on s'en t rouvera bien 
dans l 'opération de l a réfection des os, dans le grat-
tage, dans l a t répanat ion, etc. 

Les dentistes l 'ont d é j à fort uti l isé. M. Ser res , 
a n c i e n élève de l 'Eco le polytechnique, professeur de 
mécanique à l 'Ecole denta i re de P a r i s , l 'a cité avec 
éloges clans une de ses conférences à l a Société d'o-
dontologie. Nous extrayons de VOdontologie ( avr i l -
j u i n 1888) un passage de cette conférence entière-
ment consacrée à l a descr ipt ion des appare i l s T r o u v é 
appl iqués à l 'art dentaire : 

« Je v iens vous présenter de nouveaux apparei l s , 
construits par M. Trouvé , dé jà bien c o n n u p a r ses 

inventions e n électricité médicale 
« Voic i , messieurs , l a source d'électricité qui v a 

nous serv i r à faire m a r c h e r tous les apparei ls . 

« C'est une pi le à b ichromate de potasse, cons-
truite par M. T rouvé , et présentée en '1885 à l 'Aca-
démie des sciences par M. J a m i n . 

« E l l e se compose de six éléments réunis dans une 
boîte e n ébonite, dont le couverc le portant les pôles 
peut être à volonté m a i n t e n u soulevé ou enfoncé dans 
l a boîte, les éléments p longeant dans le l iquide. E l l e 
est très portative, peu encombrante, et pèse, toute 



chargée, env i ron 3 k i logrammes . Chaque élément a 

pour constantes : 

Force é l e c t r o m o t r i c e . . . 1,9 vol t . 
R é s i s t a n c e i n t é r i e u r e . . . 0,09 à 0,10 o h m 

« L a pi le entière coûte 80 francs . P o u r les usages 
auxquels nous l 'emploierons , les éléments sont 
réunis p a r deux en tension, et les trois piles ainsi 
formées en quantité. U n e charge coûte 0 r. - o . 
Nous ver rons pendant combien de temps elle peut 

faire fonct ionner cet apparei l . 
« Y o i c i ma intenant les moteurs . On a construit , a 

l 'or igine, des moteurs électriques fondés sur les p ro-
priétés des é lectro-aimants , comme les moteurs bien 
connus de F r o m e n t ; ma i s au jourd'hui , les moteurs 
électriques sont toujours des mach ines dynamos a 
commutateur sur l 'axe, c 'est-à-dire à courants 

continus. , . 
« C'est qu'en effet ces machines sont révers ibles : 

en les faisant tourner , elles produisent de l 'electri-
c i té ; inversement , en faisant passer un courant élec-
trique dans le fil de l ' induit , elles se mettent en mou-
v e m e n t et ces mach ines deviennent des moteurs . 

« Je vais vous m o n t r e r cette révers ibi l i té avec les 
grosses mach ines dynamos qui sont sur cette table. 
Ce sont des mach ines du genre G r a m m e . E l l e s sont 
formées de deux anneaux concentr iques : l 'anneau 
extérieur fixe est l 'é lectro-a imant inducteur ; l 'an-
neau intér ieur mobi le est l ' induit , dont les extré-
mités du fil communiquent avtfc les bornes (fig. 125). 

« Fa i sons passer dans l ' induit u n courant élec-
tr ique, e n re l iant les deux bornes aux pôles de l a 

p i l e ; vous le voyez, l a m a c h i n e tourne. E l l e peut 
serv i r de moteur et est mun ie à cet effet d'une poul ie . 

« Réunissons maintenant par une courroie les pou-
lies des deux machines , et faisons de nouveau passer 
dans l a première le courant de la pile. E l l e tourne et 
entra îne l 'autre dans son mouvement . 

« Mais a lors l ' induit de l a seconde m a c h i n e est tra-
versé par un courant électr ique ; et l a preuve c'est 
que, si nous rapprochons l 'un de l 'autre deux fils 
c o m m u n i q u a n t avec les bornes , i l se produit entre 
eux une étincel le. L a seconde mach ine est a lors une 
source d'électricité. 

« I l est bon de remarquer qu'en généra l , si l 'on 
veut employer l a m a c h i n e comme moteur , l ' induit 
est à gros fil af in de ne pas trop d iminuer l ' intensité 
du courant de l a s o u r c e ; si l 'on veut au contra i re , 
l ' employer comme machine électr ique, l ' induit est à 
111 fin, et le courant est a lors de plus g rande ten-
sion. 

« Ces mach ines , dont j e v iens de vous mont re r l a 
révers ibi l i té , sont destinées à l a navigat ion électr ique 
et sont trop fortes pour l a plupart des usages aux-
quels vous voulez les employer . L a p lus grande pèse 
l o k i l o g r a m m e s et donne un cheva l -vapeur ; l a 
seconde, sous un poids de 8 k i logrammes , donne un 
demi-cheval . 

« Mais M. T rouvé en a construit d'autres, plus 
propres aux appl icat ions dentaires. 

« V o i c i d'abord un petit moteur de même forme 
que les précédents, ma i s de moindres dimensions . I l 
pèse 2 k i logrammes et demi et donne 10 k i logram-
mètres , ce qui est plus que suffisant pour le tour à 



fra iser . Son pr ix est de 200 f rancs . L a pile peut le 

faire m a r c h e r pendant une heure , en dépensant une 

charge de 0 fr. 40. 

« M. T rouvé a construit , en vue de cette confé-

rence, un petit apparei l qu i me para i t résoudre de. l a 

Fig. 131. — Electro-fraise Trouvé. 

façon l a p lus satisfaisante le problème de la rotation 
de" l a fraise par l 'électricité. L e petit moteur , dont 
l ' induit est une bobine S iemens , a déjà été employé 
par lu i pour des expériences de nav igat ion aérienne. 
I l pèse 90 g r a m m e s et peut fournir un t rava i l de 
2 k i logrammètres , ce qui est parfa i tement suffisant. 
E n f e r m é entre deux plaques, i l forme une sorte de 
boite de très petit volume (fig. 131). 

« L ' axe du moteur se prolonge par une tige qui 
porte le support de la fraise. L e tout ne pesant pas 
plus de 150 g r a m m e s se tient fac i lement à l a m a i n 
et se manie comme un crayon. M. T rouvé appel le 
cet appareil VElectro-fraise. 

« Voic i éga lement une électro-fraise dont le 
moteur est rond (fig. 131). 

« U n e charge de la pi le peut faire fonctionner les 
électro-fraises pendant deux heures . 

« Pendant que j e vous par le du moteur, permet-
tez-moi de vous montrer un petit apparei l qui n'a 
r ien d'électr ique, mais qui peut vous rendre quelque 
service. C'est le fraiseur à archet de M. Gustave 
Trouvé . 

« Autour d'un arbre de rotation qui supporte l a 
fraise et qui est m u n i d'un petit volant , passe une 
corde : ses deux bouts sont rel iés à une tige que l'on 
fait mouvoi r à l a m a i n comme u n archet. E n impri-
mant un mouvement de va-et-vient à cet archet , on 
peut faire tourner l a fraise d'un mouvement régu-
l ier . L a corde n'est pas tendue : en relevant l a main , 
on la rapproche de l 'apparei l , de façon que la corde 
ne frotte pas sur l 'axe ; on abaisse l a m a i n en 
l 'é loignant , l a corde frotte et fait tourner l 'axe 
(fig. 132). 

« L ' a p p a r e i l construit d'abord pour le D' La i l l i e r , 
de l 'hôpital Sa int -Louis , était destiné à faire mou-
voir une fraise pour enlever les lupus dans les m a l a -
dies de l a peau. I l a été abandonné parce que la con-
sistance mol le des tissus ne permettait pas l 'emploi 
de l a fraise. Mais le moteur était bon et peu coûteux, 
et il méritait d'être s ignalé aux dentistes. 



« E n r é s u m é , mess ieurs , vous voyez l à des 

moteurs électr iques d'un emploi avantageux. 
« Nous a l lons maintenant nous serv i r de l a 

Fig. 132. — Fraiseur Trouvé à archet. 

source d'électricité pour faire fonctionner d'autres 

apparei ls . 

« Vo ic i d'abord un mai l let électr ique de M. Gi l lard. 
I l nous suffit d 'employer deu;£ éléments de M. T rouvé , 
et vous voyez qu' i l m a r c h e d'une façon satisfaisante. 

« A u l ieu d'uti l iser , c o m m e dans les mach ines 

dynamos , les phénomènes d' induct ion pour é lever 
la température des conducteurs on peut le faire par 
un courant direct. 

« L e s fils longs et fins s'échauffent plus que les 

Fig. 133. — Appareil galvanocaustique en fonction, système 
Trouvé. 

fils gros et courts , les fils de plat ine plus que les fils 
de cuivre . 

« C'est l a propr iété utilisée dans les ga lvanocau-
tères. On fait passer u n courant é lectr ique dans u n 
fil de plat ine assez fin, ce fil rougit et peut a lors 
servir à cautér iser . Mais, pour essayer de le volati-
l iser, ou, comme on dit, de le brû ler , ce qui exige-
ra i t son remplacement , on ne prend qu'une source 
peu énergique. 



« E n voici un pour lequel deux éléments de l a pi le 
suffisent. Dans cette boite est une collection de cau-
tères de formes var iées . On les adapte à un manche, 
que l 'on peut tenir dans diverses posit ions; il est 

m u n i d'un anneau permettant de t irer progressive-

ment le fil (fig. 133 et 134). 

« M. T rouvé se propose de construire prochaine-

ment un nouve l appare i l spécia lement destiné, nous 

a-t-il dit, à l a ch i rurg ie denta i re 

« V o i c i encore une poire à air chaud du modèle 

de M. Barbe , pour sécher l c^cav i tés ; l 'air qui c ircule, 

• Voir la description de cet appareil à la page 182 et à la 
page 427. 

Fig. 134.— Appareil galvanocaustique au repos, système 
Trouvé. 

quand on presse l a poire, est chauffé par un fil de 
platine rougi . Avec un seul élément, vous voyez 
qu'el le fonctionne bien. 

« L ' incandescence du conducteur peut devenir 
suffisante pour être employée comme écla irage. On 
a alors une lumière fixe, sans odeur, très intense, 
conservant aux objets l eur colorat ion nature l le , et 
pour toutes ces ra isons inf in iment supérieure à toutes 
les lumières d'hui le, de pétrole ou de gaz. 

« Je vais vous montrer maintenant des appare i l s 
d'éclairage employés en histoire nature l le , en méde-
cine, en ch i rurg ie et qui, dans l'art dentaire , pour-
raient rendre de grands serv ices . . . » 

V i e n t enfin l a descr ipt ion des polyscopes, photo-
phores , appare i l s divers d'éclairage, auxanoscopes . 

Ce sont ces mêmes apparei ls que nous a l lons voir 
dans le chapitre qui suit. 



CHAPITRE IV 

A P P A R E I L S ET INSTRUMENTS É L E C T R I Q U E S 

DE D I A G N O S T I C 

D'UN USAGE F R É Q U E N T EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE 

ET E N É L E C T R O T H É R A P I E 

Polyscopes et photophores électriques. — Appareils pour 
l'éclairage des liquides, des bouillons, des cristallisations. -
Auxanoscopes électriques. - Explorateur-extracteur élec-
trique. - Téléphones et microphones. - - Muscle artificiel. 
Mvophone. — Pont différentiel. — Sthétoscope. — Balance 
d' induction de Hughes. — Appareils enregistreurs Marey. 
_ Galvanocaustique thermique et chimique. .— Electrodes 
divers. 

I l est certa in que chaque ma lad ie doit avoir son 
traitement dist inct, su ivant l a nature même du m a l 
et l a partie du corps atteinte. Mais i l est b ien des cas 
qui présentent entre eux des rapports si étroits et si 
nombreux , qu'un ensemble de soins c o m m u n s , les 
m ê m e s procédés de diagnost ic sont forcément exigés. 

De l à l ' introduction en médecine, comme dans les 
autres arts , de procédés généraux d'investigation. 

P a r réaction, i l est arr ivé que des méthodes médi-
cales très générales ont encore trouvé, en dehors du 

domaine biologique, une foule d'utiles appl icat ions . 

Les polyscopes et les photophores, dont le but 
n'était pr imit ivement que d'écla irer d'une façon par-
faite et directe des cavités organiques inaccess ib les , 
en sont arr ivés peu à peu à éc la i rer jusqu 'aux couches 
géologiques fouillées par des sondes, j u s q u ' a u x ton-
neaux, aux cavernes et même aux canons , aux obus 
et aux t i ro irs des mach ines à vapeur , etc. 

I l n'existe pas , c royons-nous , d 'apparei l s é lec-
tr iques susceptibles d'appl icat ions p lus fréquentes 
dans les recherches biologiques 1. 

Polyscopes et photophores électriques. 

L e s polyscopes et les photophores sont des appa-

* On peut d'ailleurs juger de leur utilité par ce fait vrai, bien 
que si invraisemblable qu'il n 'est pas d 'année qu 'un et même 
plusieurs Allemands et Américains ne prétendent avoir inventé 
le polyscope électrique, ins t rument que nous avons combiné 
dès 1869, et qui ayant été décrit, souvent à plusieurs reprises, 
par une foule de journaux français et é t rangers — et les grands 
journaux scientifiques allemands et américains sont du nombre 
— a figuré dans de multiples expositions où il a constamment 
obtenu les plus hautes récompenses . En 1873, il était honoré 
à Vienne de la médaille du Progrès. 

Le plus fantast ique de toutes ces prétendues inventions, pré-
tendues nouvelles, c'est qu'elles donnent lieu aux revendica-
tions de priorité les plus divertissantes. Il n'y a que quelques 
mois que le New-York médical Journal enregistrait une de 
ces revendications engagées entre un médecin américain et un 
médecin teuton ! La priori té restait , parai t- i l à l'Américain ! 
Gloire soit à lui ! 

Qu'on nous excuse cette petite digression, mais nos lecteurs 
s 'apercevront bientôt qu'elle est d 'une incessante actualité. 



rei ls s imi la i res , comme l a lunette astronomique et le 

télescope. . 
P o u r nous serv i r du langage angla is , tort precis 

dans l a c i rconstance, nous dirons que les polyscopes 

sont des réfracteurs, et les photophores des réflec-
teurs. L e u r destination est peu différente. 

polyscopes. - L e polyscope comporte deux classes 

génériques différenciées par l a nature de l a source 

lumineuse . 

1° Polyscope à essence combustible. 
2° Polyscopes électriques, s oit à incandescence à 

l'air libre d'un fil de platine, soit « lampe à incan-
descence dans le vide. 

L e s polvscopes à essence combust ible (fig. 135) sont 
les plus âgés, ils sont de 1868, m a i s ils ont d û céder 
le pas aux polyscopes é lectr iques, beaucoup plus 
parfaits , beaucoup plus puissants . L e s polyscopes a 
essence combust ib le ont été décrits par M. le docteur 
Ménessier, dans le Sud médical du '15 j u i n 18/0 ; on 
pouvait les employer comme laryngoscope, rhinos-
cope, otoscope, utéroscope (adjoint au spéculum), 
ophta lmoscope, uréthroscope. Nous ne nous y arrê-
terons point. 

Nous avons dé jà dit qu'i l y a deux sortes de polys-

copes électriques : le polyscope à fil de platine, c'est 

le plus anc ien , et le polyscope à l ampe à incandes-

cence. 

I l s sont basés sur le même p r i n c i p e : l ' incandes-

cence d'un fil de très petite section parcouru par un 

courant volta ïque. 
L a l o i de réchauffement des fils est due à Joule, 

ainsi qu'i l a été rapporté dans le chapitre des mesures 
électr iques : 

L a quantité de cha leur dégagée, dans l 'unité de 

Fig. 135 — Polyscope Trouvé à essence de pétrole, 
en fonction et reployé dans son enveloppe. 

temps, dans un fil homogène traversé par un courant 
voltaïque est proport ionnel le : 1" à sa résistance, 
2° au carré de l ' intensité. 

L e s deux genres de polyscopes ne diffèrent que par 
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quelques modifications de détail, nécessitées par le 
volume un peu supérieur de l a lampe à incandes-
cence sur le fil de platine et par la différence des 
quantités de chaleur émise. L e u r dispositif optique 

est commun. 
L a propriété du courant électrique de pouvoir 

porter à une vive incandescence des fils métalliques, 
avait été utilisée pour l a première fois, en chirurgie, 
par I le ider, à V ienne (1845) et par Crusell , à Saint-
Pétersbourg, puis par John Marschall (1850) et enfin 
par Middeldorpf (1854) qui l 'appliquèrent à la gal-
vanocaustie. 

L'idée d'utiliser non seulement la chaleur, mais 
aussi l a lumière qui accompagne l'incandescence 
devait se présenter spontanément à l'esprit, et cepen-
dant il ne parut aucune publication à ce sujet avant 
1867, année où M. Bruck , de Breslau, construisit son 
stomatoscope, et où M. le D r Millot faisait des essais 
de diaphanoscopie sur les animaux, à l 'Ecole de 
médecine de Paris . 

M. le D r Lazarevic , de Karkoff, qui employait le 

principe de l a transparence en gynécologie, semble 

avoir le premier publié un article dans la presse 

en 1868. 
Tous ces efforts restaient infructueux, la méthode 

de l a transparence étant elle-même défectueuse ; car 
si vivement éclairée à l'intérieur que nous suppo-
sions une cavité organique, l'estomac, par exemple, 
comment voir avec netteté, au travers du corps, ce 
qui se passe à l'intérieur áe cet organe? De plus, les 
piles étaient inconstantes, et l'on ne savait régler 
l'intensité du courant avec précision et promptitude. 

Tantôt le fil ne rougissait pas, tantôt il entrait en 
fusion. 

De plus, la chaleur dégagée était si intense que 
ce mode d'exploration fut considéré comme inappli-
cable. r 

On eut recours, il est vrai , à des réfrigérants à cir-
culation d eau pour neutraliser le plus possible le 
dégagement de la cha leur ; mais alors les appareils 
devinrent si compliqués et si volumineux qu'on les 
eût pris plutôt pour des instruments de supplice que 
pour des instruments destinés à rendre des services 
a 1 humanité. Aussi ne passèrent-ils j ama i s dans la 
pratique. 

L e découragement survint, et le principe fut mo-
mentanément délaissé. 

Nous reprîmes la question en 1869; au lieu de 
nous arrêter à la diaphanoscopie, dont nous saisis-
sions les inconvénients, nous nous proposâmes d'in-
roduire directement la lumière dans l' intérieur de 

1 organe à éclairer, et de l 'amener aussi près que pos-
sible des tissus pour obtenir toute la puissance 
d eclairement disponible. 

L' instrument à réaliser devait être simple, com-
mode et d'une propreté minutieuse. L 'emploi de 

électricité paraissait ainsi tout désigné. Toute autre 
lumière que la lumière électrique eût été nuisible en 
dérobant l'oxygène atmosphérique qui baigne l'or-
gane et en lui substituant des émanations désagréa-
bles et malsaines. Un seul inconvénient était à 
craindre : le rayonnement calorifique ; mais on 
sait qu il est très faible avec l a lumière électrique et 
assez facilement él iminable par les conducteurs et 



l'air ambiant. Si nous employâmes au début des réfri-
gérants à circulation d'eau, nous les reconnûmes 
bientôt inutiles et nous les supprimâmes. C'est pour 
prouver l'innocuité à ce point de vue de l a lumière 
électrique que nous eûmes recours à l'expérience 
aujourd'hui classique des poissons lumineux. E l le a 
été successivement répétée à i a salle Gerson, à l'Ob-
servatoire, à l 'Ecole centrale. L e D r Gariel la pro-
duisit à l'Académie de médecine, M. Jamin à la 
Sorbonne, M. le professeur Hardy à la Charité, et 
M. le D r Stein, à Francfort-sur-Mein, devant l a 
Société al lemande de Physique et l a Société médicale 
de la vil le. Les derniers doutes s'évanouirent. 

Le polyscope électrique Trouvé s'est répandu rapi-
dement dans les laboratoires de physiologie, chez les 
dentistes, les gynécologistes et dans l a grande chi-
rurgie. 11 a été employé avec succès, depuis 1874, à 
Necker, par MM. les professeurs Guyon, Hervé de 
L a v a u r , Mallez, pour montrer dans leur clinique 
l'.état des muqueuses de l'arrière-gorge du rectum, 
de l a vessie, du vagin, etc. ; à l'hôpital Saint-Louis , 
par M. le D1' La i l l ie r , et par M. le D r Péan, pour 
éclairée les cavités profondes où l'on doit pratiquer 
l'extraction des tumeurs. 

M. le professeur Le Dentu, et M. le D1' Maurice 
Raymond ont introduit son usage à l'hôpital Lar iboi-
sière pour montrer l'œsophage et l'entrée de l'esto-
mac d'un homme ayant eu des accidents syphil i-
tiques avec un rétrécissement du pharynx. 

M. Coll in (d'Alfort) s'en est servi pour éclairer 
l'estomac d'un taureau, assister à la digestion d'une 
botte de foin, ou faire voir à ses élèves les accidents 

causés par des animaux susceptibles de s'y intro-
duire, comme une grenouil le, une sangsue, etc. 

Il est, en un mot, entré définitivement dans l a pra-
tique courante. 

A priori , on doit bien penser que si le polyscope 
électrique Trouvé conserve dans toutes ses applica-
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l ions sa disposit ion fondamentale sa forme doit 
var ie r su ivant cel le de l 'organe à explorer . 

I l p rend alors le n o m de l 'organe à l'usage spé-
c ia l duquel i l est adapté par des modif icat ions de 
détai l , et c'est ainsi qu' i l d e v i e n t r h i n o s c o p e , otoscope, 
stomatoscope, laryngoscope, gastéroscope, cystos 
cope, uréthroscope, gynécoscope, rectoscope, etc. 

L e dispositif invar iab le est le système optique, 
composé, dans s a partie essentiel le, d'un pr i sme à 
réflexion totale combiné avec une lenti l le plan-con-
vexe A B C (fig. 136) et formant ainsi pr isme-loupe. 
Ce pr isme- loupe présente un grand avantage sur le 
pr isme séparé de l a lenti l le , parce qu'avec ce dernier 
l a buée et l a poussière rendent à l a longue, s inon im-
possible, du moins plus difficiles les observations, et 
avec le pr isme- loupe ces inconvénients sont évités. 

E n se servant comme ocula i re d'une petite lunette 

Fig . 137. — Lunet te de Galilée. 

de Gali lée (fig. 137) , l ' image v i r tuel le est considé-

rab lement agrandie . 

Tout ce système optique est contenu dans un tube 

ab (fig. 138), T (fig. 139). 
A l a partie infér ieure / le ces tubes étanches est 

réservée une m i n u s c u l e fenêtre ef (fig. 138) ou B 
(fig. 139), en face de l 'aire réfléchissante du pr i sme-
loupe, pour le passage des r a y o n s du fil. de pla-

tine c incandescent ou de la lampe à incandescence G. 

L a substitution fréquente de la l ampe à incandes-

Fig. 138. — Système optique des polyscopes électriques Trouvé 
à fil de platine. 

cence au fil de platine impl ique év idemment quelques 
légères différences entre les deux genres de polys-
copes ; toutes les fois que l ' instrument n'est p a s i n t r o -



duit dans le se in des l iquides, l a lampe à incandes-
cence rendra i t par sa chaleur son usage impossible. 

Fig. 139. — Vue en coupe des polyscopes électriques Trouvé 
à lampe à .incandescence. 

si j e n'étais revenu à l 'emploi du réfr igérant D E 
(fig. 139) que j 'ava is pu suppr imer dans mes polys-

copes à fil de plat ine, en mettant des fils très tenus. 

L a lampe à incandescence exige également une 
position G au-dessous du système optique B et cette 
position restreint nécessairement l 'usage de l 'appa-
reil à l 'explorat ion exclusive des cavités extensibles ; 
le fil de plat ine, a u contra i re , se p lace aussi bien 
au-dessus qu'au-dessous du système optique et rend 
ainsi l ' appare i l apte à l ' examen de toutes les cavités, 
extensibles ou inextensibles , comme à celui du rec -
tum, du cana l de l 'urèthre dont les parois sont sou-
vent en contact. 

L e s polyscopes à fil de platine et les polvscopes à 
incandescence ne s'excluent donc point réc iproque-
ment ; en réal ité, i ls se servent , au contra i re , l 'un et 
l 'autre de complément. 

Les générateurs de l 'électricité qui a l imentent les 
polyscopes sont l a batterie secondaire P lanté , pour 
ceux de l a première classe, et l a batterie automatique 
Trouvé (fig. 77), pour ceux de la seconde classe. L a 
petite pi le à treuil (fig. 71) ou la pile à pédale (fig. 80) 
peuvent aussi être utilisées pour ce dernier usage. 

L 'accumulateur Planté est renfermé dans une boîte 
(fig. 140 et 141) qui est agencée pour u n seul ou u n 
double usage, comme, par exemple, éc la irage et cau-
térisation. P o u r celte ra ison, l 'ensemble de l 'appa-
reil est dit simple ou double, selon le cas. 

Nous employons de préférence, pour les charger , 
soit deux éléments Bunsen , soit quatre éléments de 
la pi le Trouvé-Ca l laud (fig. 62) au sulfate de cuivre . 

L e courant électr ique donné par l a pile P lanté est 
assez intense pour porter à l ' incandescence ou même 
fondre des fils de platine d'un demi-mi l l imètre à un 



mil l imètre de diamètre. Au m o y e n d'un petit r é g u -
lateur T r o u v é (fig. 20), on gradue faci lement la force 
du courant , de manière à ce que le fil a r r ive seule-
ment à l ' incandescence et non à la fus ion. On se sert 
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encore du même régulateur pour modérer le courant 

de l a b a t t e r i e a u t o m a t i q u e d e s l a m p e s à incandescence. 
E n m a n œ u v r a n t convenab lement cc régulateur 

qui est placé en A, sur i/n des côtés de l a boite du 

polyscope, on peut se l ivrer à de longues expériences 

d'éclairage. 

Fig. 140. — Polyscope simple Trouvé. 

contac i sG , D, où viennent s 'assujett ir l e s r h é o p h o r e s 

^ r r r e r , e c o u r a n t 

«•ne est, de p lus , mun ie à sa partie supérieure d W 

poignée et d 'un[ga lvanomètre B à deux circuits qui 
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1-ig. 141. — Polyscope double Trouvé. 

Cette boite, qu i renferme l 'accumulateur , est très 
transportable ; elle porte à son extér ieu L ou 
deux rhéostats A ou A et A', su ivant que le polyscope 
est s imple (fig. 140), ou double (fig. U l ) , « f d e u x 



indique le passage du courant et son intensité pour 

chaque instant. 
Si, du reste, p a r une inadvertance dans l a m a -

nœuvre du rhéostat, le fil de platine venait à se 
volat i l i ser ou le fil de l a l ampe à incandescence à 
se b rû le r , le fil ou la lampe pourra i t être remplacé 
immédiatement par l 'opérateur ; les polyscopes ayant 
été disposés pour cette éventual i té , et des fils et des 
lampes étant toujours préparés d'avance. 

Nous sommes lo in , comme on le voit, des apparei ls 
primitifs à c i rcu lat ion d'eau, des lourdes et encom-
brantes batteries dégageant des odeurs méphit iques 
d'acide hypoazot ique. 

L e mode d'emploi des polyscopes électriques est 
très s imple. P r e n o n s , par exemple , le gastéroscope 
que les f igures 142 et 143 représentent vu extérieure-
ment (gastéroscope à fil de platine) et en coupe (gas-
téroscope à l ampe à incandescence). 

Ces deux gastéroscopes sont tous les deux absolu-
ment étanches et l a lumière sort par les fenêtres 
ménagées à cet effet ; seulement, le gastéroscope à 
l ampe à incandescence n'est propre qu'à l 'examen de 
l a cavité stomacale distendue. 

L e sujet p r e n d donc une posit ion convenable qui 
laisse pénétrer faci lement l ' instrument dans l'œso-
phage et dans l 'estomac. S i le malade en est d'abord 
incommodé, i l s'y habitue après quelques exercices ; 
a u besoin le médec in aurait recours aux substances 
qui émoussent l a sensibilité de l a luette. 

S i on établit l a communicat ion électr ique, le fil de 
platine ou le filament de charbon devient incandes-
cent et éc la ire v ivement l ' intérieur de l 'estomac. L'o-

çoit directement et nettement l ' image grossie de 
toute la partie éclairée des parois de l 'estomac. E n 
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Fig. 142. — Polyscope Fig. 143. — Polyscope Trouvé à 
Trouvé à (il de plat ine. lampe à incandescence. Gasté-
Gastéroscope. roscope. 



f i 

Fig . 144. — Expérience des poissons lumineux, instituée 
par M. Trouvé en juin 1879 pour la fête du cinquante-
naire de l'École centrale. 

faisant décr i re au tube, et par conséquent a u système 
optique, un lent mouvement de rotation, i l aperçoit 
successivement tout l ' intér ieur de l 'estomac qu'i l veut 
examiner . 

Af in d" éviter réchauffement , on peut inter rompre 
le courant au bout d'une minute. Cela n'est d'ai l leurs 
pas absolument nécessaire, comme le prouve l'expé-
rience bien connue des poissons lumineux (fig. 144). 

On sait, en effet, que les an imaux à sang froid sont 
très affectés par les var iat ions de température les 
plus faibles. Or , si ou introduit le polyscope élec-
trique T r o u v é dans l 'estomac d'un poisson et qu'on 
lâche celui-ci dans u n aquar ium, on observe qu'il ne 
paraît nu l lement incommodé p a r l a cha leur . Cette 
expérience, que nous av ions instituée, a été reproduite 
à maintes reprises , en F r a n c e et à l 'é t ranger , à l a 
Sorbonne, à l a Société médicale de Francfort-sur-
Mein, etc. , sur des perches, des brochets et d'autres 
poissons et les résultats sont très concordants. L 'an i -
mal se prélasse dans l 'eau et ressemble à une boule 
de feu ; le spectacle ne m a n q u e pas d' imprévu. 

Quant au gastéroscope à lampe à incandescence 
il est certa in qu'on n 'a pas à redouter davantage s a 
chaleur , car nous avons vu que s a l ampe est entière-
ment noyée dans l 'eau. 

Pour l 'éclairage de la vessie le polyscope électr ique 
(qui prend le nom de cystoscope) est semblab le a u 
gastéroscope ; ma i s i l est recourbé à l a part ie infé-
rieure (fig. 145 et 146) pour l a facil ité de l ' introduc-
tion clans l a vessie. I l est indifférent, pour cet organe, 
de se serv i r clu polyscope à l ampe à incandescence 
sans réfr igérant, ou du polyscope à fil de platine. 



L e s l iquides dispensent de toute précaut ion anticalo-

rifique. 
L a grandeur du c h a m p éclairé var ie su ivant le p lus 

ou moins d'éloignement de la paroi à examiner . II 

permet donc d'inspecter l a vessie avec ses cavités et 

ses colorations propres et d'y découvr i r les plus 

Fig. 145. — Cystoscope 
Trouvé à fil de pla t ine . 

Fig. 146. — Cystoscope Trouvé 
à lampe à incandescence pour 
l 'examen de la vessie distendue. 

faibles débris de ca lcu ls : i l l a montre même de 
dimensions p lus grandes que nature . 

U n appare i l identique au cystoscope à fil de pla-

Fig. 147. — Utéro-uréthroscope Trouvé à fil de platine. 

t ine, mais droit , sert à l 'examen de l 'urèthre et de l'u-
térus; d'où son nom (Xutéro-uréthroscope (fig. 147). 

Avec cet instrument , on se rend compte de l'état 
des petits vaisseaux gonflés de sang, rougis et con-



gestionnés, on découvre les polypes utérins et on 
peut rechercher le siège des b lennorrhées , des rétré-
cissements, etc. 

U n autre polyscope à fil de plat ine, le rectoscope 

Fig. 148. — Rectoscope Trouvé à fil de platine. 

sert à l 'examen du rectum et s'emploie sans l 'adjonc-
tion du speculum (fig. 148). 

Q u a n d l 'organe à explorer est d'un accès faci le, le 

polyscope se réduit : i l n'est plus alors constitué que 
par un réflecteur, éc la iré par un fil ou filament 
incandescent , et m u n i ou dépourvu d'un m i r o i r 
art iculé. 

I l est monté sur un m a n c h e et réuni à l a batterie 
pr imaire ou secondaire par des conducteurs souples ; 
le manche est a rmé, sur le côté, d'une pédale-com-
mutateur à verrou qui permet à l 'opérateur d'établ ir 
ou de couper à volonté le courant ; en engageant le 
verrou avec le pouce on évite toute interrupt ion du 
flux électr ique. 

Ces polyscopes sont très v a r i é s ; i l s sont construits 
de façon à pénétrer faci lement clans les cavités les 
plus restreintes et sont émai l lés sur l eur face posté-
rieure. On peut donc les tenir longtemps en contact 
avec les muqueuses , sans qu'elles soient incommodées 
par l eur échauffement, échauffement presque nu l 
d'ai l leurs . 

L e u r système optique est composé d'une l ampe à 
incandescence ou d'un fil de plat ine placés entre un 
réflecteur et un miroir . L e réflecteur écla ire directe-
ment les tissus qui font image dans le m i r o i r et sont 
vus para l lè lement à l a tige de l ' inst rument . 

Dans certains cas très s imples , ce m i r o i r est sup-
primé et l a part ie examinée est vue directement. 

Citons ceux de ces instruments qui sont les p lus 
employés. 

Le laryngoscope électrique à fil de platine (fïg. 149) 
ou à lampe à incandescence (fîg. 150), armé ou privé 
de miro i r , sert à l 'explorat ion de l a bouche, de l a 
gorge et de l 'arrière-gorge. L e s dentistes l 'emploient 



deviennent aussi complètement transparentes et on 
ne perd aucun détai l de leur état (fig. 452). 

Fig. 149 et 150. — Stomaco-laryngoscope Trouvé à fil de pla-
tine et à lampe à incandescence. 

pour voir les dents p a r derr ière sans faire prendre au 

patient une pos i t ion désagréable (fig. ' lo i ) . Les dents 

On peut encore l 'uti l iser à l a rh inoscop ie ; i l porte 
alors le nom de rhinoscope électrique. 

Les figures 153. 154, 155, 156 , 157 montrent 
d'autres modèles du polyscope réflecteur destiné aux 
cavités organiques fac i lement accessibles comme la 
bouche ou le vagin . 

Fig. 151. — Polyscope Trouvé à fil de platine pour l 'examen de 
la bouche et des fosses nasales ou rhinoscope. 



Fig. 152. — Application du stomatoscopc électrique Trouvé 
à voir les sinus maxillaires et les dents par transparence. 

C o m m e l 'opérateur pénètre l ibrement dans l'or-
gane, avec ou sans le secours du spéculum, u n miro i r 
serait superf lu ; l 'observation directe est d'ai l leurs 
toujours préférable quand elle est possible. 

L e dernier modèle de polyscope réflecteur es ( par-
faitement étanche et peut par conséquent être intro-
duit dans le sein des l iquides. 

L e réflecteur est parabol ique et l a lampe située au 
foyer de l a parabole , de sorte que les rayons lumi-
neux réfléchis sont paral lè les . 

MANUEL D'ÉLECTROLOGIE MÉDICALE 

Fig. 153 et 154. — Polvscopes Trouvé à (il de platine et à lampe 
à incandescence pour l 'examen des cavités organiques faci-
lement accessibles. 
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Les polyscopes de tout modèle peuvent d'ai l leurs 
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être, tels qu'i ls sont décrits , rendus parfaitement 

Fig. IL5. Fi"~. 156. 
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aseptiques par une immers ion faite avant emploi 

Fig. 157. 

dans une l iqueur convenable ou par un séjour dans 
1 etuve. P o u r plus de sûreté cependant, nous avons , 
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dans ce but, luté les polyscopes à réflecteur à une 
chemise de verre et protégé les conducteurs souples 
par un chapelet de per les de même nature (fxg. 158 
et 159); i ls peuvent être du reste stéril isés en les flam-
bant à l 'a lcool . 

L 'aseptic i té de ces polyscopes nous avait été de-

mandée par le D1' Mal ly qui a étendu s a méthode 
aux électrodes (voir Sonde utérine) (fig. 24£) et aux 
galvanocautères (fig. 222 à 224) que nous avons cons-
truits pour lu i à cette fin. 

Tous ces instruments peuvent être renfermés, pour 

Fig. 158 et 159. — Polyscopes aseptiques. 
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le transport en vi l le , dans un tube de verre bouché 
au coton stéril isé (fig. 245). 

Photophores électriques. — Les derniers modèles 
du polyscope Trouvé rentrera ient aussi b ien, d'après 
les définitions données, dans l a classe des photo-
phores électriques que dans celles des polyscopes. 

Toutefois nous avons plus spéc ia lement réservé le 
nom de photophores à des apparei ls frontaux d'é-
clairage réal isés avec le concours de M. le D r Hélot, 
de Rouen, et, par extension, à ce même appare i l 
monté sur branche et sur pied à coulisse pour les 
études micrographiques . 

Le photophore a été présenté à l 'Académie des 
sciences le 16 avr i l 1883, par M. Boulev , et à l 'Aca-
démie de médecine, le l endemain 17 a v r i l , p a r M. le 
professeur Dujardin-Beaumetz . 

Photophore électrique de MM. Ilélot et Trouvé; 
vu en coupe (grandeur naturelle). 

Fig. 160. — 



L a part ie fondamentale du photophore est une 
l ampe à incandescence renfermée dans un cy l indre 
métal l ique (fig. 160), dont les bases sont occupées 
l'une par un réf lecteur , l 'autre par une lenti l le con-
vergente. 

L e photophore frontal est art icu lé en tous sens 

Fig. 161. — Photophore électrique frontal de MM. Hélot et Trouvé. 
Premier modèle. 

au centre d'une p laque frontale maintenue au moyen 
d'un r u b a n et d'une boucle sur le front de l 'opérateur 
(fig. 161). L e s fils conducteurs , cousus dans le ruban , 
passent derr ière l a tête pour se rendre à l a p i l e auto-
matique Trouvé (fig. 77). 

L e photophore électr ique a conquis sa place, dès 
son apparit ion, dans les cabinets d'opérations chi-

rurgica les et chez les natural istes, où un éclairage 
intense et cont inu est indispensable. 

C'est ainsi que M. le professeur P é a n nous fait 
appe ler souvent pour l 'éc la irer au photophore dans 
ses magistra les opérations de l 'ablat ion des fibromes, 
la l aparotomie , l a trachéotomie, etc. 

Dans le t ransport , le photophore électr ique et ses 

Fig. 162. — Photophore électrique de MM. Hélot et Trouvé, 
dans sa boîte. 

accessoires sont placés dans une boîte aussi légère 
qu'élégante (fig. 162). 

M. L . de W e c k e r a publié sur le photophore Hélot-
Trouvé, dans l a Revue cliniqued'oculistique (10 octo-
bre 1883), un art ic le que nousdemandons à t ranscr i re : 

« Dans un t rava i l 1 paru vers l a f i n d e 1882, j ' a i 

' Quelques perfectionnements apportés à l 'extraction de la 
cataracte. Ann. d'ocul., t. LXXXVIII, p. 215. 



insisté sur l'utilité de rendre l 'emploi de l a lumière 
concentrée, c 'es t -à-d i re l'éclairage oblique (que 
M. Knapp avait le premier utilisée en chirurgie ocu-
laire, pour l'opération des cataractes secondaires), 
à l'opération de l'extraction de la cataracte, princi-
palement au temps de la toilette de l'œil, nettoyage 
de l a pupille, réduction de l'iris et de la capsule. 

« Pour rendre pratique ce conseil, dont l'utilité ne 
souffre pas de discussion, j 'a i recommandé l'emploi 
d'une lampe ajustée au fauteuil d'opération et pou-
vant être placée en quelque sorte instantanément. 
Cette lampe, munie d'une cheminée et d'un tube 
portant une loupe, dont la direction et l' inclinaison 
pouvaient être changées à volonté, nous a rendu de 
réels services et nous a permis d'étendre nos investi-
gations à la capsule du cristall in, terrain qui, jusqu'a-
lors, n'avait guère été exploré et utilisé. E n dépit des 
inconvénients d'un apparei l dont l'ajustage exige 
toujours un peu de temps et qui réclame, pour être 
constamment en état de service et de propreté, une 
certaine surveil lance, nous nous trouvions cependant 
très satisfaits, lorsque nous apprîmes que l'on dispo-
sait d'un mode d'éclairage infiniment plus puissant 
et plus maniable, outre qu'il pouvait être mis instan-
tanément à la disposition du chirurgien. 

« Les appareils de M. Trouvé, principalement le 
photophore qu'il a construit avec le concours de 
M. le D'' Hélot (de Rouen), sont connus de tout le 
monde; mais, chose curieuse, ceux qui avaient le plus 
d'intérêt à posséder une puissante source d'éclairage, 
les ophtalmologistes, n'y ont jusqu'à présent prêté 
aucune attention ; la raison en est sans doute que, 

surchargés d'un outillage des plus vastes et des plus 
coûteux, i ls ne voulaient pas s'encombrer encore des 
batteries nécessaires pour l'éclairage électrique. 

« Pourtant l' installation des appareils de M. Trouvé 
est de la plus grande simplicité : une petite caisse 
avec batterie à immersion, placée dans la cheminée 
ou sous un meuble, dans un coin de la salle d'opéra-
tion, des fils dirigés le long des murs et du plafond 
et qui descendent au-dessus de l'endroit où se trouve 
le fauteuil ou lit d'opération; enfin le photophore si 
portatif de Ilélot et Trouvé, qu'on peut ajuster avanl 
l'opération (fig. 163 et 164) et accrocher au m u r ou 
faire tenir par un assistant, voi là une installation 
que tout le monde peut se procurer aisément et que 
l'on préférera, sans aucun doute, à une lampe qui, 
quelque bien tenue qu'elle soi t , a toujours l'in-
convénient d'offenser l'odorat, d'énerver par l a cha-
leur désagréable qu'elle fournit pendant la saison 
chaude, et d'encombrer et d'incommoder le malade 
et l'entourage. 

« Ayant lu la description et vu le dessin du pho-
tophore de Hélot et Trouvé, je m'étais aussitôt pro-
posé d'opérer la cataracte avec un bandeau garnis-
sant le front (fig. 161) et permettant de répandre ainsi 
directement la lumière sur le champ opératoire, en 
devenant soi-même photophore. Après essai, j e vis 
que, dans l'espèce, la chose n'était guère prat ique; 
car, pour une aussi délicate opération, on n'a pas de 
trop de toute sonattention, et i l est difficile d'en dis-
traire une partie pour maintenir une fixité absolue de 
la tète et éviter une déviation de l 'éclairage, hors du 
champ opératoire. 



« Toutefois, cet essai m ' a appr is quel mervei l leux 

écla irage nous avions à notre disposition, et quels 

Fig. 163 et 164. — Photophore électrique <ie MM. Hélot 
et Trouvé, monté sur tige et sur pied. 

r 
services on pouvait en t i rer , en faisant s implement 
ten i r , à côté, le photophore par u n assistant, qui, lu i , 
peut, avec la plus grande facilité, maintenir fixe 

ce léger appareil et suivre tous les mouvements de 
l'opérateur, de façon à éviter que jamais il ne se 

Fig 165, 166,167. - Photophore électrique de MM. Hélot 
et Trouvé, monte sur manche à pédale, et articulé. 

fasse ombre avec un instrument quelconque 
(fig. 165, 166, -167). 

« Su ivant l a position de la lentil le du photophore , 



qui fourni l à volonté des rayons para l lè les , conver-
gents ou divergents , nous avons un champ v ivement 
et un i formément écla iré de 8 à 12 cent imètres ; ce 
qui est bien plus que suffisant pour l a ch i rurgie 
oculaire . L ' inc l ina i son de la lumière peut être ins-
tantanément produite par l 'obliquité donnée au pho-
tophore fixé par une charn ière à boule à son m a n c h e 
et mobile clans tous les sens. 

« B i e n que la lumière soit inf iniment plus vive que 
cel le d'un appare i l à huile ou à gaz, elle n'a absolu-
ment rien d'offensant pour le malade et elle est 
mieux supportée par l 'opéré que l 'éclairage diffus du 
jour . 

« I l est presque inuti le de dire quels services un 
pare i l éc la i rage peut rendre en ophta lmologie ; par 
exemple , pour exp lorer avec l a loupe les détails des 
parties antérieures de l'œil, pour enlever des corps 
étrangers très fins, ou pour étudier un corps vitré 
trouble , ou encore pour un e x a m e n à l 'ophtalmos-
cope lorsqu' i l s'agit en part icul ier de reconnaître ce 
qui se trouve derr ière une rétine peu transparente et 
détachée. 

« Dans aucun établ issement important , un pare i l 
éc la irage ne doit faire défaut, ca r , ainsi que nous 
l 'avons d i t , l ' insta l lat ion n'est nu l lement encom-
b r a n t e ; les appare i l s sont d'un entretien facile et peu 
coûteux et mettent à notre disposition un moyen 
d' invest igat ion dont ju squ 'à présent on ne pouvait se 
douter de fut i l i té prat ique, ainsi que nous avons pu 
nous en conva incre par les diverses opérations que 
nous avons dé jà pratiquées avec cet éc la irage. » 
. L a grande puissance lumineuse du photophore élec-

trique destine tout part icu l ièrement cet inst rument 
à toutes les recherches et à toutes les opérat ions minu-
tieuses. A toutes les opérat ions , M. de "Wecker v ient 
de l 'expliquer ; à toutes les recherches , et surtout 
aux recherches mic rograph iques , c'est M. le D1" H e n r i 
van H e u r c k 1 , le savant d i recteur du Ja rd in bota-
nique d 'Anvers , un iverse l lement renommé, c'est 
M. Al f red T r u a n , à Gi jon , en E spagne , c'est M. de 
Lacaze-Duthiers , m e m b r e de l'Institut qui l 'affirment. 

M. Henr i v a n Heurck a reconnu que, objectivement, 
l a lumière électr ique est beaucoup plus b lanche que 
la lumière des lampes ordinaires et du gaz d'éclai-
rage-; qu'elle renferme plus de rayons b lancs et violets 
et, par suite, laisse voir des détails invis ibles avec les 
autres genres d 'éc la i rage; que son intensité spéci-
fique est beaucoup plus grande que cel le des autres 
lumières art if ic iel les, et permet l 'emploi de r a y o n s 
plus obl iques ; qu'enfin on peut s'en serv i r sans l'àide 
du miro i r et même a u contact , ce qui v a ju squ 'à lu i 
assurer une supér ior i té incontestable sur la lumière 
solaire. 

« Subjectivement, l a lumière électr ique fatigue 
beaucoup moins l a vue que tout autre éc la i rage . . . . . 

« Je suis tout disposé,«l it encore M. v a n Heurck , à 
me ra l l ier à l 'opinion expr imée dans The English 
mecanic, par E d w a r d Nelson, qui passe, à juste l i tre, 
pour un des observateurs les plus habi les de l 'époque. 
« Une heure de travai l difficile à l a lumière diffuse 
« du j o u r fatigue plus l'œil qu'une journée entière 

1 Auteui- de : Synopsis des diatomées de Belgique; Types du 
Synopsis des diatomées; Le Microscope, etc. 



« de travai l à l a lumière artificiel le dans une chambre 

« noire. » 

L a figure 168 représente le photophore m i c r o g r a -
phique, dont l a lanterne A peut glisser le long du 

A ' 

Fig. 168.— Photophore micrographique de MM. llélot et Trouvé-

pied de support et prendre toutes les positions, hori-

zontales, vert icales ou obliques indiquées par les 

lettres A', A", A . 
L e photophore convient non seulement/à l a micro-

graphie générale, ma i s aussi à l a photomicrographie . 
M. H e n r i v a n H e u r c k a o b t e n u ainsi les photographies 

de superbes diatomées entre autres l a Pleurosigma 
angulalum (fig. 169), la Namcula fusca (fig. 170), et 
la résolution en chapelets de 1 'Amphipleura pellu-

Fig.*169. — Diatomée : Pleurosigma angulatum, obtenue par 
la photomicrographie à l 'aide du photophore de MM. llélo 
et Trouvé. Epreuve reproduite directement par la photogra-
vure. 

cida dont le grossissement est de 3 000 diamètres , 

bes perles sont distantes d 'env i ron—— de mi l l imètre 
i -iOUO 

ou de — f*. L 'obtention de cette photomicrographie 
est un v r a i chef-d'œuvre d'habileté et de patience. 
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La figure 171 est la Stochia admirabilis, exécutée 
sous un grossissement de 600 diamètres par M. Alfred 
T r u a n , à Gi jon (en Espagne) . 

Fig. 170. — Navícula fusca. 

L e D1' Hélot et M. T rouvé ont perfectionné ces der-
nières années leur photophore électr ique. 

« L e dern ier modèle ( f ig .174) , dit le Journal men-
suel des travaux de Y Académie nationale de mai 
1891, ne laisse p lus r ien à désirer . / 

« Ce nouveau photophore est une mervei l le d'in-
géniosité et de légèreté : ingéniosité, parce que les 

précautions les plus scrupuleuses ont été prises pour 
soustraire le sujet et le c h i r u r g i e n aux effets désa-
gréables et pernic ieux de la c h a l e u r ; légèreté, parce 

Fig. 171. — Stochia admirabilis. 

que lampe et son enveloppe, p laque et bandeau 
frontal, tout l 'appare i l en un mot ne pèse pas plus 
(le oO à 60 g r a m m e s ! 

« Au l ieu de se porter sur le front, comme le 
premier, ce second photophore est campé sur l a 
naissance du nez, clans l a l igne des yeux (fîg. 173 et 



174), et cette disposition présente ces avantages que 
les r a y o n s de l a lampe restant toujours parallèles-
aux rayons v isuels du médec in , celui-ci n'a plus à 

Fig. 172. — Photophore électrique frontal Ilélot-Trouvé. 
Dernier modèle ; grandeur d'exécution. 

faire d'efforts pour éc la i rer l a partie à opére r , et que 
l 'agencement rotula i re apporté dans l 'art iculat ion 
évite d'une façon absolue toute communicat ion calo-
rif ique avec le front de l 'opérateur . L a /lampe, en 
effet, au lieu d'être fixée sur l a p laque frontale, est 
art iculée, à frottement dur , dans une genoui l lè re , à 

Fig. 1,3.— Photophore électrique frontal de MM. Hélot et Trouvé, 

otoscope m 0 d è l e ' L e t i e s s i " I e r e ! , é s e n t « employé comme 



Fig. 174. — Photophore électrique frontal de MM. H # o t et Trouvé. 
Dernier modèle . Le dessin le représente employé comme 
laryngoscope. 

l 'extrémité de deux longues tiges de m a i l l e c h o r t 
très mauva i s conducteur de la cha leur ; et le cy l indre 
contenant l a l ampe électr ique est enveloppé d'une 
chemise très mauvaise conductr ice , permettant de le 
toucher sans être brûlé. L e photophore peut donc 
servir aux plus longues opérat ions. 

« L e s précautions, on le voit , ont été si b ien prises, 
qu'elles semblent même exagérées, et, ma lgré cela , 
nous le répétons et l 'admirons , le poids total du nou-
veau modèle de photophore électr ique frontal de 
MM. les L)rs I félot et Gustave T r o u v é ne dépasse 
jamais 60 grammes . 

« Enf in , nous est-il permis en terminant de rappe ler 

les paroles si é logieusesdu D' Bardet ( l o c . c i t . , p. 274)? 

« M. Trouvé, auquel on doit tant de découvertes 
'précieuses autant qu'ingénieuses, est certainement 

celui des électriciens qui a le plus fait pour la mé-
decine. Ses appareils ont été copiés plus ou moins 
servilement à l'étranger ; mais, c'est à lui seul que 
revient l'honneur d'avoir, le premier, réussi à éclai-
rer les cavités profondes de l'économie en portant 
le foyer lumineux au sein même de l'organe, mar-
quant ainsi un grand progrès sur tous les autres 
appareils précédemment imaginés. » 

D'autres appare i l s dont le pr inc ipe n'est autre que 
celui des photophores é lectr iques, ou plutôt des 
polyscopes à réf lecteur, ne sont pas sans rendre 
quelques services à l a physiologie . 

M. de Lacaze-Duth iers , professeur à l a Facu l té des 
sciences et m e m b r e de l ' Institut, les a présentés en 



ces termes à l 'Académie des sciences de Par i s , dans 
l a séance du 3 août 1885. 

« J'ai l 'honneur de présenter à l 'Académie, de l a 
part de M. Gustave T r o u v é , disait l 'éminent natura-
liste, divers apparei ls d'éclairage électr ique, que j 'ai 
expérimentés dans m o n laboratoire de l a Sorbonne 
et qui sont appelés à rendre de réels services dans 
mes stations zoologiques de Roscoff et de B a n y u l s , 
pour lesquelles ces instruments ont été construits. 11 
n'est pas douteux que les chimistes , les botanistes et 
les minéralogistes ne puissent, comme les zoologistes, 
en tirer grand profit. Ces appare i l s se c o m p o s e n t 
comme le montre l a f igure 175, d'un vase cy l indr ique 
en cr istal , au-dessous duquel est un m i r o i r en glace 
argentée. L e v a s e est recouvert d'un couverc le réflec-
teur argenté, à surface parabol ique , au centre duquel 
est suspendue une l ampe à incandescence. 11 est 
rempl i d'eau de mer dans laque l le s'agitent descoma-
tules, des térébelles avec leurs longs tentacules, des 
lucernaires que j e mets sous les yeux de l 'Académie 
en y a joutant une branche de cora i l dont les polypes 
sont épanouis. E n t r e le couvercle parabol ique et le 
mi ro i r du fond il s'opère u n renvoi de rayons dans 
une direct ion para l lè le aux parois vert icales du Vase. 
L 'éc la i rage ainsi dirigé permet d'étudier ces ani-
m a u x délicats jusque dans leurs détails les plus 
minut ieux, avec une netteté surprenante , et de suivre 
tous leurs mouvements avec l a plus grande facilité. 
A l'aide de la loupe, les résultats de l 'observat ion 
sont v ra iment r e m a r q u a b l e s , si l 'on considère la 
s implic ité des organes mis en j e u . A Roscoff, comme 

au laboratoire Arago, l a lumière électr ique produite 
avec les appare i l s s imples de M. Trouvé nous a idera 

Fig. 175. — Appareil Trouvé d'éclairage électrique des liquides 
et des corps qui y sont en suspension. 

beaucoup pour l 'observation des a n i m a u x dél icats et 

transparents qui flottent à l a surface de la m e r et 
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que nous recuei l lons dans no.s pêches pélagiques. 
« P o u r étudier les fermentat ions , l 'apparei l est un 

peu modifié ; le couverc le réflecteur est vissé sur une 
garn i ture méta l l ique scellée sur le bord supér ieur du 
vase de cr istal , pour mettre les préparat ions à l'abri 
de l 'a ir (fig. 176). U n e chemise métal l ique en forme 

de lanterne met l 'apparei l à l 'abri de tout choc exté-
rieur. 

o Voic i u n second apparei l (fig. 168), qu i n'est autre 
que le photophore électr ique de MM. ITclot et T r o u v é , 
modifié pour l'usage auquel j e l'ai employé . I l per-
met d'opérer les dissections les p lus fines en éclairant 
vivement les préparat ions . Il se ra d'un g r a n d secours 
(fig. 167) dans les j o u r n é e s sombres qui sont fré-
quentes à Roscoffen été et même à Banyu l s en h iver , 
quand le manque de lumière i n t e r r o m p r a un travai l 
déjà commencé . S a lumière n'altère e n r i e n la cou-
leur des a n i m a u x , qui appara issent tels qu'i ls sont au 
jour. Ce qu'il faut apprécier dans le photophore de 
M. Trouvé , c'est son petit vo lume et surtout son m a -
niement très facile, qui permet de le p lacer comme 
on le désire, d'écla irer ob l iquement ou dans tout 
autre sens l 'objet à examiner . 11 est, par exemple , 
possible, en posant sur u n pied un boca l rempl i d'eau 
de mer où vivent des a n i m a u x , de rester plongé dans 
l'obscurité, tandis qu'on promène le p inceau éclatant 
de lumière sur telle ou telle part ie du bocal qu'on 
examine à l a loupe. 

« E n faisant var ier - les inc idences de l 'éclairage 
sous une loupe très grossissante, j ' a i disséqué avec 
beaucoup de facilité cles filets nerveux de la plus 
grande délicatesse et très difficiles à voir en ple in 
jour. 

« L e générateur d'électricité qui met en jeu les 
organes des apparei ls que j e viens de mont re r à 
l'Académie est peu encombrant ; i l pèse à peine 
3 kg. ; néanmoins il m'a permis d'opérer avec une 
grande sûreté : c'est du reste l a batterie universel le 
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Fig. 177. — Appareils d'éclairage électrique de M. G. Trouvé 

au laboratoire de Roscoff. 

automatique (fig. 77) que notre confrère , M. J a m i n , 
vous a présentée récemment . » 

Puis M. Pe l igot fait r e m a r q u e r qu'ayant- expér i -
menté les appare i l s T r o u v é dans son laboratoire de 
l a Monnaie, i l a acquis l a convict ion que ces appa-
reils seront d 'un g r a n d secours dans l 'ense ignement 
pour faire assister les élèves aux phénomènes de 
cr istal l isat ion. 

Jo ignons à ces appare i l s 'd'éclairage les auxanos-
copes électriques, T rouvé qu i , sans doute, ne servent 
pas d i rectement à l a phys io logie , ma i s qui cepen-
dant sont uti les aux conférenciers . 

L e u r but est de projeter , en les agrandissant , des 
objets quelconques, tant opaques que transparents , 
dessins, photographies , fruits, insectes, p lantes , et 
jusqu'aux pièces anatomiques avec leurs colorations 
propres, etc. 

L a combina ison d'un ou de plusieurs foyers lumi-
neux concentrés ( incandescence à a i r l ibre ou dans 
le vide), avec u n ou plus ieurs réflecteurs parabo-
liques, donne une mise au point p lus prompte et plus 
facile qu'un éc la i rage artif iciel a u gaz ou a u x hui les 
minérales. 

L e s auxanoscopes T rouvé sont s imples , doubles 
ou combinés. 

L 'auxanoscope simple (fig. 478) est composé de 
deux tubes cy l indr iques se raccordant sous un angle 
déterminé et dont l 'un porte à son extrémité supé-
rieure le foyer lumineux et le réflecteur parabol ique , 
et l'autre l 'objectif photographique ordinai re . A u 
sommet de l 'angle formé par les deux cy l indres , on 

ÉLECTROLOGIE M É D I C A L E . j g 
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place l 'objet à projeter sur l 'écran, par réflexion. 

Fig. 179. — Auxanoscope électrique double de Trouvé. 

diffère du premier par l 'adjonction d'un second corps 

de cy l indre , a rmé, comme l 'autre, d'une lampe à 

Fig. 178. — Auxanoscope électrique simple de Trouvé. 

M auxanoscope à double foyer lumineux (fig. 179) 

incandescence placée au foyer d'un second réflecteur 
parabol ique. 

Vauxanoscope à projections combinées (fig. 180) 
réalise par son agencement tout aussi b ien l a pro-
jection des corps opaques que celle des sujets photo-
graphiques sur glaces transparentes . 

Les project ions peuvent se faire d'une façon suc-

Fig. 180. — Auxanoscope électrique Trouvé à projections 
combinées. 

cessive ou continue. Les project ions continues 
s'obtiennent par l 'adjonction de petits rouleaux de 
papier ordinaire ou de g lycér ine t ransparente sur 
lesquels les sujets sont impr imés , collés ou photo-
graphiés. 

Pour les corps opaques, l a lumière est émise par 
les deux réflecteurs d'avant. P o u r les sujets transpa-
rents, elle est reportée au réflecteur d'arr ière opposé 
à l'objectif. 

Les auxanoscopes électriques T r o u v é ont été pré-



sentés en '1887 au Congrès de Toulouse de l'Asso-
c iat ion française pour l 'avancement des sciences, à 
l a Société internat ionale des électr ic iens et à la 
Société de phys ique . 

On obtient avec cet instrument des project ions fort 
bien réussies de pièces de monnaie , de médai l les , etc. 

P o u r les besoins de l 'enseignement, l 'apparei l est 
légèrement modifié. 

11 ne se compose plus que d'un seul tube (fig. 181) 

Fig. 181. — Auxanoscope électrique Trouvé. Modèle adopté 
par la Ligue de l 'Enseignement. 

et forme une lanterne de project ion où la lampe 
ordinaire est remplacée par une lampe à incandes-
cence. 

L e tout se trouve ainsi beaucoup simplif ié , bien 
que l 'éclat soit pour a ins i dire augmenté. 

Cet apparei l a été adopté par l a Ligue de l'En-
seignement. L a l ampe qui l 'eelaire rfbsorbe 60 ou 
70 watts . 

O n comprend de suite l 'avantage d'un pare i l sys-

.lëme, pour l a L i g u e de l 'enseignement, sur ceux plus 
encombrants à la lumière oxydr ique ou au pétrole, 
lorsqu'il s 'agit de voyager presque cont inuel lement 
d'une v i l le à l 'autre, de v i l lage e n v i l lage, afin d'y 
répandre l ' instruct ion. 

L e conférencier n'a pas besoin de se séparer de son 
apparei l en le remettant aux b a g a g e s : i l le garde 
avec lu i dans son compart iment de c h e m i n de fer ou 
en voiture. L e champ uti le de project ion atteint 
4 mètres de superficie et l 'éc la i rage est d'une inten-
sité très vois ine de celui de l a lumière oxydr ique. 

U n coul isseau à double c o m p a r t i m e n t permet l a 
succession sans interrupt ion des project ions . 

Quant au générateur , c'est une pile portative et 
automatique, ma i s on peut p r e n d r e également les 
éléments Bunsen ou autres que l a p l u p a r t des éta-
blissements ont à leur disposit ion. 

L 'auxanoscope est destiné à devenir un ins t rument 
usuel entre les mains des professeurs pour l a p ro-
jection des minéraux , des insectes morts ou v ivants , 
des pièces anatomiques naturel les ou artif ic iel les 
très grossies et que l'on voit sans aucune modif ica-
tion des détails, ni a ltérat ion des couleurs . 



Exploration des plaies faites par des armes à feu 
et extraction du projectile. 

A N A L Y S E D E L A N A T U R E D U P R O J E C T I L E ; 

S O N D E E X P L O R A T R I C E D E S P L A I E S , R É V É L A T E U R , 

E X T R A C T E U R 

Observations de MM. les professeurs Berger, Guyon, 
Périer, Perrin, Polaillon. 

Quand u n projecti le n'a pénétré dans les tissus 
qu'à une faible profondeur, on tente de reconnaître 
sa position par la méthode digitale. Le médecin in-
troduit son doigt dans l a plaie et dès qu'au toucher 
i l en a trouvé la position exacte , i l procède à l 'extrac-
tion. Malheureusement ce procédé s imple n'est pas 
toujours appl iquable . P o u r peu que la bal le soit de 
petit ca l ibre et qu'el le se soit logée un peu profondé-
ment , qu'el le ait dévié de l a l igne droite, ou soit 
enkystée dans u n os, i l est nécessaire de recour i r à 
des méthodes artificielles plus précises et p lus scien-
tifiques. 

Des prat ic iens n'ont pas c ra int de proposer d'intro-
duire de l 'acide azotique clans les cha i r s à vif. Au 
contact du p lomb, il doit se former de l'azotate de 
plomb qui est noir , et la présence de la balle est 
a ins i dénoncée. Mais quel m o y e n barbare , même au 
cas douteux où i l réussirait ! Quel les souffrances pour 
le patient ! 

L e célèbre Nélaton avait inauguré au sujet de la 

blessure de Gar iba ld i une méthode dite à friction, 
beaucoup plus recommandable . E l l e l u i a rendu des 
services dans quelques c irconstances. S o n appare i l 
est 1111 stylet, méta l l ique terminé par une petite boule 
rugueuse de porcela ine. O n l ' introduit dans l a plaie , 
dans l a direction de l a bal le , et l 'on frotte la petite 
boule avec précaut ion contre les obstacles qu'on ren-
contre. S i l 'on parvient ainsi au contact de l a balle et 
que l'on r a m è n e le stylet, les rugosités de l a petite 
sphère auront détaché de très légères parcel les de 
métal qui les auront noircies. Après quelques contre-
expériences et plusieurs tâtonnements, le ch i rurg ien 
posséderades renseignements suffisants pour conduire 
son opérat ion et extra i re le project i le . C'est a ins i que 
Nélaton put ret rouver l a ba l le dont le grand patriote 
Garibaldi avait été atteint a u pied le 29 août !862 . 

Mais le procédé Nélaton, depuis les progrès inces-
sants apportés aux armes de guerre , n'est plus ni 
assez généra l , ni assez complet , ni assez précis . Seule 
la méthode électrique fournit avec, célérité et sans 
souffrance la vraie solution du problème. 

E l le remonte à 1867 et nous l 'avons fait présenter 
en ju i l let 1869 à l 'Académie de médecine par le 
regretté M. le professeur Gavar re t ; elle a reçu depuis 
la sanction de mi l l ie rs d'expériences. 

Pendant l a guerre f ranco-a l lemande et l a guerre 
russo-turque, on l 'a souvent e m p l o y é e ; au jourd'hui 
l ' e x p l o r a t e u r Trouvé fait obl igatoirement partie de 
toutes les trousses chi rurgica les des rég iments et des 
équipages de la flotte. 

^ Son utilité est établie à l 'étranger comme en 

France : on peut même dire que cet inst rument sert, 



j u squ 'à un certain degré , d'étalon symptomat ique 
a u x mauvaises re lat ions entre les Etats . Dans les 
moments de cr i se , en effet, dans ces périodes où les 
re lat ions internat ionales v iennent à se tendre, l 'ex-
p lorateur é lectr ique recouvre immédiatement son 
actual ité. Cet appare i l ne sembla i t fait que pour l a 
g u e r r e ; ma lheureusement i l rencontre aussi en temps 
de paix un emploi f réquent ; les su ic ides , dont le nom-
bre v a sans cesse croissant, ne le la issent pas inactif . 
O n en j u g e r a d'ai l leurs par les observations caracté-
r ist iques qu'on t rouvera quelques pages plus loin. 

Son but très général est d'indiquer à coup sûr la 
présence dans les tissus (ou dans tout autre milieu 
inaccessible par les moyens ordinaires) d'un objet 
quelconque métallique ou non; sa nature : plomb, 
fer, cuivre, esquille, pierre ou bois, et la direction 
qu'il a suivie; sa profondeur, que la plaie soit ou-
verte ou fermée, que cet objet soit recouvert ou non 
d'une membrane ou d'un morceau de vêtement, et 
d'en produire l'extraction de façon que toute 
méprise soit impossible. 

S o n pr inc ipe fondamental repose sur l a conducti-
bilité électr ique des métaux , inf iniment supérieure 
à celle des part ies constituantes de l 'organisme 
h u m a i n , et sur l a connaissance bien précise des mani-
festations électr iques différentes qui se produisent au 
contact du stylet avec les différents métaux. 

L'explorateur Trouvé se compose de : 
-1° U n e pi le, 

2° Une sonde exploratr ice , 
3° U n révélateur m u n i de stylets souples ou rigides, 
4° Un extracteur ; 
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Comme complément : 
o° Une boussole as iat ique très sensible. 
L a pile est au bisulfate de mercure . C'est une pi le 

de poche à fermeture hermétique (fig. 182). 

Fig. 182. — Pile hermétique Trouvé à renversement 
(grandeur d'exécution). 

El le est formée d'un couple z inc-charbon renfermé 
dans un étui en ébonite (caoutchouc durci ) . L e z inc 
et le charbon n'occupent que la moit ié supér ieure de 
1 étui ; l 'autre moitié contient le l iquide excitateur 



(sulfate acide de mercure) . Tant que l a pile reste 
debout, i l n 'y a pas d'électricité produite , mais dès 
qu'elle est renversée , l ' immers ion du couple a l ieu et 
le courant s'établit . I l cesse dès qu'on la redresse. 

La sonde exploratrice (fig. 183) est une canule 
rigide ou souple , à m a n d r i n mousse ; elle sert à 

Fig. 183. — Sonde exploratrice Trouvé. 

explorer préa lablement l a plaie et à introduire le 

stylet du révélateur . 
Vexplorateur électrique Trouvé (fig. 184) est com-

posé du révélateur et clu stylet . L e révélateur , très 
sol ide, est renfermé dans une petite boîte en argent en 
forme de m o n t r e , mun ie de chaque côté d'une glace 
t ransparente épaisse. L e s fils conducteurs de l a pile 
aboutissent à deux anneaux p a r deux petits mous-
quetons créés dans ce but. 

L e stylet, part ie essentielle de l 'explorateur , 
s 'ajuste à frottement a u révélateur qu'i l complète. 
11 est formé de deux tiges d'acier isolées électrique-
ment et terminées en pointes acérées. 

L a forme du stylet var ie beaucoup su ivant les par-
ties à explorer : c'est une tige droite, r igide ou flexible, 
qui peut devenir pince, brise-pierre, ou même sonde 
œsophagienne. r 

Quand l a plaie est fermée, le stylet est s implement 

composé de deux aigui l les ordinaires à acupuncture, 

rel iées au révé lateur par des fils conducteurs . 

Les choses étant ainsi disposées et l a pi le chargée 
et renversée, le c i rcuit se ra fermé quand u n corps 

métall ique s ' interposera aux pointes du sty let et 

jouera le rôle clu bouton d'appel d'une sonnette 



électr ique ordinaire , en mettant le révélateur en 
vibration. Tout autre corps ne produirait rien de 
semblable. A ins i , dès l a p remiè re inspect ion, l'opéra-
teur connaît l a nature métal l ique ou non métal l ique 
de l 'objet dont i l est en présence. 

Si le révélateur entre en vibration, c'est un corps 
métallique; s'il garde le silence, c'est un corps non 
'métallique. 

O n peut mieux préc iser encore . Dans certa ins cas , 
i l peut être utile de pousser p lus lo in le diagnostic et 
de connaître la nature du métal, car s'il n'y a pas 
g r a n d danger à laisser sé journer clans la plaie du fer 
ou de l 'ac ier , i l est indispensable , au contra i re , 
d'en extraire le cu ivre immédia tement . 

L e plomb est dénoncé par sa mal léabi l i té qui 
permet aux pointes du . stylet d'y pénétrer et de 
donner u n contact parfa it , ma lgré les ba lancements 
impr imés vo lonta i rement à l 'appare i l . L e s crépite-
ments se produiront donc sans interrupt ion. 

L e fer, le cuivre , le n ickel , l 'acier résistent à la 
pénétrat ion et, pour ces métaux durs, le contact 
s imultané des deux pointes n 'aura l ieu que dans la 
position normale du stylet . S i l 'on fait osci l ler l'ap-
parei l , les crépitements seront a l ternat ivement inter-
rompus et rétablis , suivant que le métal sera touché 
d'une seule pointe ou des deux. 

O n distingue encore le fer, le n icke l et l 'acier du 
cuivre p a r leurs propriétés magnét iques ou diama-

.gnétiques différentes, révélées par une petite bous-
sole astatique très sensible (fig. 188, n° 1). 

L e s substances magnét iques produi ront sur elle 
des perturbat ions violentes, même à plusieurs déci-

mètres de distance, et le cuivre n'en produ i ra aucune . 

Quand il s'agit non plus de métaux , mais de bois, 
de p ierre , d'esquil les, on se fonde pour les attaquer 
sur leur mobil ité dans l 'organisme, déduite de leur 
peu de densité et de ce qu'i ls n'y pénètrent que par 
r icochet. On ret ire a lors l 'explorateur électr ique de 
sa canule exploratr ice et on l'y remplace par une 
petite tarière (fig. 183) à laquel le on i m p r i m e u n 

Fig. 185. — Tarière exploratrice. 

léger mouvement de rotation ;. quelques parcel les se 
détachent ainsi et on les retire empr isonnées dans le 
pas de vis , puis on les porte dans le c h a m p du mic ros -
cope. 

On sait tout de suite si l 'on a affaire à des ce l lu les 
végétales animales ou à des parce l les minéra les . 

A ins i , dans tous les cas, le diagnostic est infa i l l ib le . 

Si la plaie est fermée et que le signe douleur 
reste le seul guide, on fait l 'explorat ion à l'aide de 
deux a igui l les à acupuncture . E l l e s vont toucher le 
projecti le oublié l à peut-être depuis p lus ieurs années 
et le dénoncent . L e project i le reconnu, le ch i rurg ien 
peut a lors en tenter l 'extraction. 

L'extracteur Trouvé est tout aussi parfait que 
l 'explorateur. Dans bien des cas , l a tarière e l le-
même sert d'extracteur pour le p lomb, dans lequel 
elle pénètre comme dans u n bouchon de l iège. 

L 'extracteur électr ique (fig. 186) est une longue 
pince d'acier dont les deux branches sont isolées 
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électr iquement l 'une de l 'autre, à l a manière du 

Fig. 186. — Extracteur électrique J r o u v é . 

stylet dont elle prend la place. Avec cet appare i l on 

est sûr que l'objet saisi est métal l ique et l 'on n'est 

pas exposé à prendre u n tissu vois in , u n os par 
exemple. Toute mépr ise devient impossible à ce 
sujet, car on se trouve prévenu si on pince à l a fois 
le project i le et un muscle , u n os, un nerf , etc. 

On rend aseptique l 'explorateur et ses accessoires 
par une s imple immers ion dans une l iqueur conve-
nable ou par le procédé du f lambage ; mais , sous la 
forme que nous venons de décr i re , certaines précau-
tions doivent être prises. O n ne peut, par exemple , 
aseptiser fac i lement que le stylet et l a canule . 

Avec le modèle suivant , d'une robustesse à toute 
épreuve et d'une étanchéité absolue, ces précautions 
deviennent superflues. T o u t l 'apparei l peut être im-
mergé et f lambé comme nos polyscopes et nos galva-
nocautères des figures 158 et 159 sans qu'on ait à 
redouter de les détér iorer . 

Pour ce la nous l 'avons réduit au m a x i m u m de 
simplicité : i l ne se compose plus que de ces trois 
pièces nécessaires, et en quelque sorte indispen-
sables : 

1° Le révélateur avec son stylet fixe ; 
2° La pile ; 
3° La canule exploratrice. 
Encore est-il qu'à l a r igueur on pourra i t se passer 

de l a canule. 
Le pr inc ipe et l a descr ipt ion de ce modèle nouveau 

sont les mêmes que pour le précédent. Seulement 
1 e lectro-trembleur , au l ieu d'être placé entre glaces, 
est enfermé hermét iquement dans u n m a n c h o n m é -
tallique soudé de toutes parts (flg. 187). L e stylet 
lu i -même est soudé à cette a rmature métal l ique et 
sa gaine sert de fil de retour au c o u r a n t ; le fil 



d'aller est isolé dans l ' intér ieur et parfaitement à 
l 'abri de l a cha leur et de l 'humidité . 

O n comprend qu'avec de telles disposit ions, on ait 
toute l iberté pour aseptiser l 'explorateur et s a canule 
et à cette fin les rhéophores se détachent aisément 
du révélateur . 

Fig. 187. — Explorateur électrique Trouvé très robuste 
disposé spécialement pour l 'aseptisation. 

Nous pourr ions citer ic i p lus de cinq mi l le obser-
vat ions où l 'explorateur électr ique a été employé 
dans le service hospi ta l ier de P a r i s , sans compter les 
autres cas. S o n intervent ion a toujours été des plus 
utiles. Beaucoup de ces observations ont été publiées 
et l ' importance de quelques-unes les a fait même 
présenter aux diverses Sociétés médica les : Académie 
de médecine, Société de ch i rurg ie , etc. 

Nous nous bornons à t ranscr i re ic i cel les qui , par 
leur caractère part icul ier et le nom' des opérateurs, 
ava ient ic i leur place toute désignée. 

Nous laissons àMM. les professeurs Berger , Guyon, 

Perr ier , P e r r i n et P o l a i l l o n la tâche de décr i re les 
observations qu'i ls ont faites à l'aide de l 'explora-
teur-extracteur électr ique Trouvé 1 et qu' i ls ont pu-
bliées. 

Communication à la Société de chirurgie de Paris (séance 
du 10 octobre 1888), sur la recherche et Vextraction des 
balles de revolver logées dans les cavités de l'oreille. 

P A R M . P A U L B E R G E R . 

» L'abus vraiment effroyable que l'on fait du port et du 
maniement du revolver rend malheureusement de plus en 
plus fréquentes les occasions que l'on a d'observer et de 
traiter les plaies produites parles armes de cette espèce. 
Aussi le besoin de préciser les indications qui résultent 
de ces plaies se fait-il vivement sentir, et s'est-il traduit 
déjà par la discussion approfondie à laquelle s'est livrée, 
à plusieurs reprises, la Société de chirurgie, lorsqu'elle a 
cherché à préciser la conduite que devait tenir le chirur-
gien dans les blessures de l'abdomen et dans celle du 
crâne, par projectiles de petit calibre. 

« On ne peut, évidemment, pour des lésions aussi dif-
férentes par leur siège et par les accidents auxquels elles 
exposent, établir des indications communes. Aussi, l a 
Société qui s'est nettement prononcée contre les recher-
ches et les tentatives d'extraction des projectiles perdus 
dans la cavité crânienne a-t-elle accueilli avec plus de 
faveur l'intervention par la laparotomie proposée dans les 
cas de plaie de l'abdomen, ayant intéressé manifestement 

1 Voir aussi l 'étude remarquable sur les projectiles affectant 
le rocher, par M. William Binaud, interne des hôpitaux, service 
de M. le Dr Duplay à la Charité. (Thèse inaugurale .) 



l'intestin, surtout lorsque la blessure de l'intestin est ré-
vélée par les accidents initiaux de la péritonite septique 
par perforation. Et pourtant même clans ce genre de 
blessure, où la nécessité et l'efficacité de l'intervention 
sont bien mieux établies que dans la plupart des autres, 
le précepte quia paru se dégager de la considération des 
faits observés pourrait être formulé de la sorte : 

« Dans les plaies par coup de revolver intéressant 
même des cavités splanchnicjues et des organes impor-
tants, en l'absence d'accidents dépendant de la blessure 
ou de complications, l'on doit, en général, s'abstenir de 
toute recherche et de toute tentative d'extraction du pro-
jectile. 

« Voici pourtant une variété de blessures, certainement 
moins profondes et moins graves que celles dont il vient 
d'être question, importante cependant par les lésions 
qu'elle détermine, et surtout par ses conséquences pos-
sibles, mais où la règle qui vient d'être énoncée, l'absten-
tion en l'absence d'accidents, doit faire place à une déter-
mination plus active. Il s'agit des plaies par coup de 
revolver intéressant les cavités de l'oreille. 

« Ces plaies résultent, on le conçoit, presque toujours 
de tentatives de suicide, malgré les dénégations des bles-
sés, qui les attribuent parfois à un accident. Dans un cer-
tain nombre de cas, la balle a pu fracturer la paroi supé-
rieure du rocher et est allée se perdre dans le crâne, ce 
dont on est averti par des accidents cérébraux, et presque 
toujours par l'issu de matière cérébrale mélangée à du 
sang par le conduit auditif externe. Dans une semblable 
blessure, la lésion de l'appareil auditif n'est plus qu'un 
accessoire presque négligeable; elle doit être traitée 
comme une plaie pénétrante du crâne par coup de feu. 

« Mais en laissant de côté les cas où le coup mal dirigé 
n'a fait que blesser les parties superficielles de l'organe 
de l'ouïe, le pavillon, la coque, et est allé se perdre dans 

les parties molles environnantes, il arrive souvent que le 
projectile', suivant à peu près la direction du conduit 
auditif externe, traversant et détruisant la membrane du 
tympan et la chaîne des osselets, se trouve arrêté par la 
paroi interne de la caisse, où il se loge à un niveau et 
à une profondeur qui varient avec sa force d'impulsion et 
avec la direction qu'il a suivie. 

« C'est dans ces cas qu'il me paraît indiqué de déter-
miner la position du corps étranger, d'aller à sa recherche 
et de l'extraire. Les raisons sur lesquelles s'appuie mon 
expérience sont les suivantes : 

« Le projectile logé dans les cavités de l'oreille n'est pas, 
comme les projectiles perdus dans la profondeur des par-
ties molles ou des organes, dans des conditions qui per-
mettent d'espérer son enkystement. Enclavé au milieu 
des débris du rocher, il baigne dans le sang qui, aussitôt 
après la blessure, a rempli les cavités de l'oreille, el qui, 
au contact de l'air, doit inévitablement subir la décom-
position putride. Il en résulte que la caisse du tympan et 
les espaces qui communiquent normalement ou acciden-
tellement avec elle, seront envahis par la suppuration 
qu'on voit se développer les jours qui suivent l'accident, 
avec son cortège ordinaire de phénomènes douloureux et 
fébriles. Cette suppuration est entretenue par la présence 
du projectile, et, comme on ne peut compter sur l'élimi-
nation spontanée de celui-ci, ni même l'espérer, on doit 
craindre la persistance indéfinie des accidents inflamma-
toires dans une région où ceux-ci sont particulièrement 
redoutables. En effet, si l'on n'a pas à compter avec la 
conservation du sens de l'ouïe, qui est irrémédiablement 
perdu dès l'abord, on peut voir l'inflammation envahir les 
cellules mastoïdiennes, déterminer la nécrose des esquilles 
osseuses produites par l'action du projectile, et même, à 
la longue, l'altération des parties avoisinantes du rocher, 
d'où la possibilité d'une paralysie faciale se développant 



plus ou moins longtemps après l'accident (ce phénomène 
s'est produit chez le malade qui fait le sujet de notre der-
nière observation), d'hémorragies dues à l'ulcération de 
la carotide interne ou de la jugulaire, et surtout le dan-
ger d'une méningite ou d'une encéphalo-méningite de 
voisinage. Même alors que le blessé ne succomberait pas 
à quelqu'une de ces complications dont les écrits des chi-
rurgiens militaires rapportent de nombreux exemples, il 
resterait condamné à une interminable suppuration dont 
les inconvénients se passent de tout autre commentaire. 

a En voilà, je le pense, assez pour légitimer la recherche 
et la tentative d'extraire le projectile, et la seule considé-
ration qui pourrait retenir le chirurgien serait la crainte 
de provoquer des accidents plus graves encore par des 
manœuvres conduites à l'aveugle et sans indications pré-
cises. Or, nous avons, dans l'appareil électrique de 
M. Trouvé, un appareil aussi simple que fidèle pour recon-
connaître la présence et pour déterminer, de la façon la 
plus rigoureuse, la situation des balles et de leurs frag-
ments. Au milieu des éclats de la caisse tympanique et du 
rocher, on ne peut retirer aucune indication utile de l'ex-
ploration faite avec les styles ordinaires. On ne peut 
guère mieux attendre du stylet muni d'un bouton de por-
celaine dont s'est servi Nélaton, en raison de la petitesse 
du projectile, dont la surlace échappe au frottement du 
bouton de porcelaine sur lequel il devrait laisser son 
empreinte. Quant à l'inspection directe du conduit auditif 
et de la caisse par la vue aidée du spéculum et d'un éclai-
rage suffisant, elle est rendue le plus souvent impossible 
les premiers jours par le sang qui obstrue l'oreille, puis 
par les granulations bourgeonnantes qui remplissent le 
conduit auditif et la caisse dès que la suppuration a com-
mencé à se faire jour. f 

« Avec l'appareil de M. Trouvé, il n'y a guère d'erreur 
possible : à peine les deux pointes métalliques que porte 

le stylet ont-elles rencontré le corps métallique, que la 
sonnerie de l'avertisseur indique, de la manière la plus 
indubitable, que c'est bien sur la balle, et non sur un 
fragment osseux, que le stylet est parvenu, et, en déter-
minant rigoureusement la direction qu'avait le stylet au 
moment où la sonnerie s'est fait entendre et la longueur 
de l'instrument qui était engagé dans l'oreille, on peut 
savoir, à un millimètre près, quelle est la situation de la 
balle. De même, en promenant le stylet électrique sur la 
surface du projectile, on peut se rendre compte assez 
exactement de l'étendue dans laquelle il se présente à 
l'examen, et, par conséquent, se faire une idée des diffi-
cultés plus ou moins grandes que présentera son extrac-
tion. 

« Celte exploration du reste ne présente aucun inconvé-
nient puisqu'elle se fait, bien entendu, sous le couvert des 
précautions antiseptiques nécessaires, au travers d'un 
chemin largement ouvert où l'on n'a à redouter de dé-
truire aucune adhésion protectrice, aucun travail de répa-
ration commençant. L'on s'arrêterait,bien entendu, dans 
ces recherches, si le stylet, remontant du côté du crâne, 
venait à s'enfoncer profondément; une exploration éten-
due au delà des limites du rocher est sans but, et elle 
peut n'être pas sans inconvénient. L'examen négatif que 
l'on a fait en pareil cas prouve au moins que le projectile 
ne s'est pas arrêté dans l'oreille et qu'aucune tentative 
d'extraction n'est à faire. 

« Dans le cas, au contraire, où l'exploration faite avec 
l'appareil de M. Trouvé donne un résultat positif, il faut 
entreprendre l'extraction du projectile, et, ici encore, l'ap-
pareil en question va nous rendre les plus grands services. 
11 faut d'abord s'ouvrir une voie directe et commode et 
diminuer, autant que possible, la distance qui sépare le 
corps à enlever de la main du chirurgien. Pour cela, le 
meilleur moyen m'a paru de détacher, clans sa demi-cir-



conférence supérieure et de rabattre le pavillon de l'oreille 
ainsi que l'a fait M. le professeur Verneuil dans une ob-
servation dont il a donné le résumé à la Société de chi-
rurgie. La section se fait jusqu'à l'union du cartilage de la 
conque avec le conduit auditif osseux. On diminue ainsi 
de moitié la longueur du conduit auditif externe; on sup-
prime l'inflexion qu'il présente normalement dans sa par-
tie externe et on permet aux rayons lumineux d'y pénétrer 
en plus, grande abondance. L'hémorragie qui résulte de 
celte section est, d'ailleurs, facilement arrêtée par l'appli-
cation de quelque pince à pression. 

« Mais la voie ainsi créée n'est, le plus souvent, pas 
suffisante encore pour aborder aisément le projectile ; il 
faut inciser en arrière le conduit auditif et attaquer avec 
le ciseau le bord antérieur de l'apophyse mastoïde ; on 
pourrait peut-être, si cela semblait donner plus de fa-
cilité, faire ce débridement en avant et reséquer avec 
des pinces coupantes une partie de la lame tympanique, 
mais cela paraît moins commode et moins sûr. 

« Le reste de l'opération se conçoit aisément : avec le 
stylet de M. Trouvé, on détermine à nouveau la situation 
de la balle, puis on guide sur elle les instruments, leviers, 
élévateurs, pince tire-balle, qui doivent la mobiliser et 
l'extraire. Ce n'est pas une besogne facile, d'autant qu'il 
faut agir avec une extrême prudence pour ne pas com-
pléter certaines fractures qui n'existent qu'à l'état de 
simples fissures et dont l'écartement ouvrirait la cavité 
crânienne. Il peut même arriver, et il m'est arrivé dans 
le second cas que je rapporte, que l'extraction ne soit pas 
possible et qu'il faille détruire le corps étranger sur place 
en l'évidant avec des curettes. J'ai pu, de la sorte, enlever 
la presque totalité d'une balle de revolver qui ne se lais-
sait pas ébranler. Ici surtout, l'emploi constant de l'ap-
pareil Trouvé me rendit un important service, forcé que 
j'étais de contrôler à chaque instant la nature des parties 

sur lesquelles j'agissais avec la cuiller tranchante. Au cours 
de l'opération, le stylet qui était en communication avec 
la pile étant venu en contact avec le nerf facial, la con-
traction qui- se produisit dans les muscles de la face 
m'avertit de ne pas pousser davantage mes recherches 
dans cette direction. 

« Enfin, après avoir bien observé le fond de l'oreille, l'é-
clairage direct permet de contrôler les données fournies 
par l'exploration électrique et de reconnaître qu'il ne 
reste plus rien du corps étranger. Le pavillon de l'oreille 
est alors remis en place et fixé par une double suture, 
dont l'une profonde, au catgut, comprend les cartilages, 
dont l'autre superficielle, au crin de Florence, affronte la 
peau. L'opération entière ayant été conduite avec de 
strictes précautions antiseptiques, on fait un tamponne-
ment des cavités de l'oreille avec de la gaze iodoformée 
et on entoure toute la région de coton hydrophile anti-
septique et d'un bandage modérément serré. 

« Je m'attendais, dans les deux cas où j'ai eu l'occasion 
de pratiquer des recherches de ce genre, à voir une réac-
tion assez vive être la suite des violences exercées dans 
une région assez sensible. Non seulement il n'en a rien 
été, mais les opérés n'ont même pas souffert après l'opé-
ration. Le pansement, laissé une huitaine de jours en 
place, n'était pas souillé quand on le retira, la tempéra-
ture étant restée constamment normale, et la suppuration 
qui était fort abondante avant l'opération fut supprimée 
complètement dans le premier cas et réduite à presque 
rien dans le second. Quant au pavillon de l'oreille, il s'était 
réuni par première intention, et rien ne pouvait faire 
reconnaître qu'il eût été plus qu'à moitié séparé de la 
tète. L'ouïe, naturellement, ne peut se rétablir, mais je 
suis convaincu que l'extraction du corps et la régulari-
sation du foyer traumatique permirent à mes opérés d'é-
chapper aux conséquences pénibles, peut-être dangereuses 



pour la vie, et, dans tous les cas, interminables de leur 
blessure. 

« Je crois donc que la recherche des projectiles de petit 
calibre logés dans la cavité de l'oreille et leur extraction 
pratiquée avec toutes les précautions nécessaires, facili-
tées par l'instrument perfectionné que nous avons à notre 
disposition, doivent passer dans la pratique ordinaire. 
J'ajoute que je ne vois aucune raison pour différer, en 
pareil cas, l'intervention, et qu'il y a, au contraire, tout 
avantage à débarrasser le blessé du corps étranger qu'il 
porte, avant que l'inflammation suppurative se soit déve-
loppée. On évitera peut-être, en le faisant, de voir se dé-
velopper certaines complications, comme cette paralysie 
faciale, qui chez mon second malade se produisit une 
quinzaine de jours après la blessure. 

P R E M I È R E O B S E R V A T I O N 

« Au commencement du mois de juillet de l'année der-
nière, on apportait dans mon service à l'hôpital Tenon, 
un jeune homme qui avait reçu quelques jours auparavant 
une balle de revolver du calibre de 7 millimètres à l'oreille 
droite, un peu en avant du conduit auditif externe. Le 
blessé, qui n'avait pas perdu connaissance, attribuait sa 
blessure à un accident causé par sa maladresse : il est 
présumable néanmoins que nous avions affaire aux suites 
d'une tentative de suicide. 

« Quoi qu'il en soit, il n'existait aucun des caractères qui 
peuvent faire croire à la pénétration du projectile dans la 
-cavité crânienne; mais la direction de la plaie devait faire 
admettre que le projectile, ou tout au moins qu'une partie 
du projectile y était restée engagée, car on avait retiré du 
conduit auditif externe, peu après* l'accident, un frag-
ment de balle de plomb représentant à peu près la moitié 
de son volume. 

«Quelques jours après l'entrée du malade à l'hôpital 
exploration de la région blessée, faite avec beaucoup dô 

précaution et de douceur, donna les résultats suivants : 

1 examen de-1 oreille fait constater à quelques millimètres 
en avant du conduit auditif externe, dans la cavité delà 
conque et a moitié cachée par le tragus, une perforation 
a bord contus d'où s'écoule un peu de pus. Une abon-
dante suppuration remplit également le conduit auditif 
externe. Le stylet introduit dans la plaie de la connue 
chemine presque directement de dehors en dedans et vient 
bientôt heurter contre un corps solide et rugueux • intro-
duit par le conduit auditif externe, le stylet donne égale-
ment la sensation du contact rugueux en plusieurs points 
situes a diverses profondeurs. Après avoir débarrassé, au 
moyen d une injection phéniquée, le conduit auditif de la 
suppuration qui le remplit, 0 „ p r a t i q u e rexploration de 
1 01 cdle externe avec le spéculum : on trouve de la sorte 
un fragment osseux très visible, appartenant à la lame 
tympan,que qui fait saillie à la partie supérieure et anté-
neure du conduit auditif et au delà duquel il est difficile 
de distinguer nettement quelque chose, bien que le stylet 

se heurte encore contre des corps durs donnant un contact 
bonoi Q. 

« Le mercredi 20, assisté de M. Trouvé qui est venu 
mettre son appareil explorateur à ma disposition je 
répété cet examen : ' J 

« La lige de l'appareil, introduite dans le conduit audi-
t , dépasse la saillie osseuse qu'on y découvre, et, un peu 
Plus loin arrivant sur un corps dur, elle donne la notion 
d un c 0 n t a c t métallique qui se révèle par une sonnerie 

in.rl ; ° b t , e n t d C m ê m e I e c o n t a c t métallique en 
n u g i s a n t la tige par le canal traumatique. Le corps 
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tact assez étendu qui se révèle par le fonctionnement de 
la pile. Au-dessus de ce corps, la tige de l'instrument ren-
contre encore des parois dures et rugueuses, mais celles-
ci ne donnent plus la réaction caractéristique du métal. 

« Ainsi, l'exploration avec l'appareil de M. Trouve nous 
a permis de déterminer avec certitude la présence et la 
situation du projectile, ou d'une de ses parties. En répé-
tant, aussitôt après, l'examen de l'oreille au spéculum, je 
puis apercevoir très profondément une saillie noirâtre, a 
reflet métallique évident, occupant la place mdiquee, 
c'est-à-dire la partie la plus inférieure et la plus pro-
fonde de la caisse tympanique ; c'est le projectile qui, pour 
arriver à cet endroit, a dû traverser la lame tympanique, 
et rompre bien entendu la membrane du tympan. 

« Une tentative très modérée d'extraction par les voies 
naturelles échoue absolument : on ne peut saisir le pro-
jectile, encore moins le déplacer; d'ailleurs, le conduit 
auditif est obstrué en partie par un gros fragment osseux 
qu'on ne peut déplacer, et, au bout d'un instant, l'écou-
lement sanguin empêche de rien voir de ce que l'on 
fait. 

« Le blessé ayant mangé le matin, la tentative d extrac-
tion est remise à un autre jour ; en attendant, des injec-
tions phéniquées sont pratiquées dans le conduit auditil 
externe que l'on remplit de gaze iodoformée. Sous l'in-
fluence de ce traitement la suppuration diminue notable-
ment. 

« Le 27 juillet, je procède à l ' ex trac t ion du projectile, 
avec l'aide de mon collègue, M. le D r Gérard Marchant, et 
avec le concours de M. Trouvé. 

« Le malade étant endormi, l'intérieur de l'oreille soi-
gneusement lavé, la situation du corps étranger est encore 
déterminée avec l'aide de M. 'l'rou/é. 

« Après avoir vainement tenté de l'attirer avec des 
pinces dentées, je détache la demi-circonférence supé-

rieure du pavillon de l'oreille, en intéressant le cartilage 
dans toute sa moitié supérieure, à deux millimètres envi-
ron de son insertion au conduit auditif osseux : l'écoule-
ment sanguin que l'incision détermine est arrêté avec des 
pinces; le pavillon de l'oreille étant renversé et fortement 
attiré en bas avec un écarteur, i l devient alors beaucoup 
plus facile de pénétrer dans le conduit auditif et de l'ex-
plorer; ce n'est néanmoins que grâce à l'appareil Trouvé 
qu'il est possible de distinguer, parmi les contacts multi-
pliés que les instruments donnent avec les parois osseuses 
à nu et les fragments osseux, le relief déterminé par les 
projectiles. Malgré des essais réitérés, ce dernier ne peut 

_ëtre saisi, ni retiré par le conduit auditif. 

« J'incise alors avec le thermocautère (pour n'être pas 
gêné par le sang dans mes recherches) le pont de parties 
molles qui sépare la perforation déterminée par la balle, 
de l'entrée du conduit auditif externe. J'arrive de la sorte 
sur les fragments de la lame tympanique; fortement 
enclavés, ils ne peuvent être enlevés au davier, i l faut les 
attaquer avec le ciscau et faciliter ainsi l'accès vers le pro-
jectile. A chaque instant, d'ailleurs, i l faut contrôler, avec 
l'appareil Trouvé, les notions que donne le doigt ou l'in-
troduction des instruments; on peut enfin, avec une 
pince, arriver jusqu'au projectile, le saisir et l'extraire. 
C'est un fragment de plomb, irrégulier, creusé d'une gout-
tière sur un de ses bords et qui représente à peu près la 
moitié d'une balle du calibre 7 ; les recherches les plus 
minutieuses et les plus multipliées pour découvrir le reste 
du projectile demeurent inutiles. La cavité où l'on se 
meut est limitée par les parois du rocher, la base de l'apo-
physe mastoïde, l'articulation temporo-maxillaire; nulle 
part on n'y trouve des corps étrangers mobiles, ou de 
surface métallique, l'appareil de M. Trouvé l'indique de la 
manière la plus certaine. On est dans le proche voisinage 
du nerf facial, ainsi que le prouve la contraction des muscles 



de la face que produit à de certains moments la manœuvre 
de l'explorateur électrique dans la plaie; d'autre part, 
comme un fragment du projectile a été retiré peu après 
l'accident, i l est permis de croire qu'il n'en reste plus dans 
la plaie. Si le contraire a lieu, il est certain que la partie 
de la balle qui n'a pu être extraite est allée se loger au 
loin, soit vers la base de l'apophyse ptérygoide, soit en 
dedans de l'apophyse mastoïde, ou vers la colonne verté-
brale. H est en tout cas inutile de continuer les recherches. 

« On remet en place le pavillon de l'oreille et on le fixe 
au moyen de points de suture profonds, au catgut, inté-
ressant le cartilage, et de points superficiels au crin de 
Florence. Le conduit auditif, la caisse, le foyer trauma-
tique, soigneusement débarrassés de caillots sanguins, 
lavés avec la solution phéniquée à deux et demi pour cent, 
sont saupoudrés d'iodoforme et modérément bourres 
avec de la gaze iodoformique. Une compression legere est 
exercée sur la région avec de l'ouate salicylée. 

« Je m'attendais à ce que cette opération, qui avait 
nécessité des manœuvres prolongées et parfois violentes 
d a n s l'intérieur de l'oreille moyenne, serait suivie d une 
réaction plus ou moins intense et, en tout cas, de dou-
leurs vives. 11 n'en fut r ien; l'opéré ne souffrit m de 
céphalalgie, ni de fièvre; i l ressentit tout au plus le pre-
mier jour, une douleur tensive dans l'oreille, douleur qui 

se dissipa dès le lendemain. 
« Le pansement put être laissé en place une huitaine de 

jours; quand on le renouvela, on constata qu'il existait a 
peine un peu de pus dans le conduit auditif externe, 
quoique l'opération eût été pratiquée en plein foyer de 
suppuration. Les points de suture qui fixatent a sa place 
le pavillon de l'oreille furent enlevés vers le dixieme jour; 
la guérison était alors parfaite. Le peu de suppuration qui 
s'était reproduite dans le conduit auditif externe disparu 
promptement, et, un mois après l'opération, le bles.e 

pouvait quitter l'hôpital; la perforation produite par la 
balle et les incisions nécessitées par son extraction étaient 
parfaitement cicatrisées; i ln'y avait aucune espèce de sen-
sibilité douloureuse de l'oreille, ni des régions avoisi-
nantes; mais je n'ai pas besoin d'ajouter que l'ouïe était, 
de ce côté, complètement et définitivement abolie. 

D E U X I È M E O B S E R V A T I O N 

« Un jeune homme de vingt-six ans avait tenté de se 
tuer, le 5 septembre de l'année dernière, en se tirant un 
coup de revolver dans l'oreille droite. L'arme était du 
calibre de 7 millimètres, elle avait été tenue horizontale-
ment de la main droite, le canon étant appuyé contre le 
conduit auditif externe; un seul coup avait été tiré, le 
blessé ayant aussitôt perdu connaissance. 

« Il revint bientôt à lui, une hémorragie assez abon-
dante s'était faite par la plaie ; le blessé fut aussitôt trans-
porté à l'hôpital. 

« Le lendemain, i l se plaignait surtout d'une douleur 
excessivement vive dans les alentours de l'oreille, douleur 
s'irradiant dans les régions mastoïdienne et temporale, 
mais ayant son maximum dans l'oreille elle-même; cette 
douleur, caractérisée par des élancements très vifs, per-
sista plus d'un mois, malgré les calmants et les narcotiques; 
à l'époque où je vis le malade pour la première fois, au 
commencement de novembre, elle revenait encore par 
accès assez fréquents, et elle restait à l'état de douleur 
sourde, permanente. 

« Dès les premiers jours, la suppuration s'était fait jour 
par le conduit auditif externe ; très abondante au début, 
elle avait depuis lors diminué sous l'influence des injec-
tions et des pansements antiseptiques; jamais, d'ailleurs, 
il n'y avait eu de fièvre, ni de phénomènes généraux. 

« Une quinzaine de jours après l'accident, le blessé 



s ' a p e r ç u t q u e s a b o u c h e se dév ia i t , q u e l a c o m m i s s u r e 
l a b i a l e d r o i t e s ' a b a i s s a i t ; en m ê m e t e m p s , il r e m a r q u a i t 
q u ' i l n e f e r m a i t p l u s l ' œ i l d r o i t q u ' a v e c d i f f i cu l t é et qu'il 
avait perdu le goût des aliments dans la moitié droite de la 
langue; c e t t e p e r t e d u g o û t , q u i f u t c o n s t a t é e à p l u s i e u r s 
r e p r i s e s , d u r a u n m o i s e t d e m i e n v i r o n ; p u i s ce t r o u b l e 
s ' a t t é n u a e t f i n i t p a r d i s p a r a î t r e . Il n ' e n f u t p a s d e m ê m e 
d e la p a r a l y s i e f a c i a l e q u i n e lit q u e s ' a c c e n t u e r d a v a n -
t a g e . Au c o m m e n c e m e n t d e n o v e m b r e , le m a l a d e n e pou -
va i t c o n t r a c t e r l ' o r b i c u l a i r e d e s p a u p i è r e s ; à d r o i t e , l a 
j o u e é t a i t f l a s q u e , l a c o m m i s s u r e l a b i a l e d r o i t e dév iée , 
m a i s il n ' y a v a i t p a s d e d é v i a t i o n d e l a l a n g u e . 

« D e p u i s l ' a c c i d e n t , l ' o u ï e d u cô té d r o i t é t a i t a b s o l u m e n t 
a b o l i e , m ê m e a u c o n t a c t d e s c o r p s s o n o r e s avec le c r â n e . 
L ' e x p l o r a t i o n p l u s i e u r s fo i s r é p é t é e d u c o n d u i t aud i t i f 
e x t e r n e , a v e c u n s ty l e t , n ' a v a i t p u f a i r e r e c o n n a î t r e l ' en-
d r o i t où s ' é t a i t l o g é le p r o j e c t i l e ; l ' e x a m e n p r a t i q u é avec 
le s p é c u l u m n e d o n n a i t p a s d a v a n t a g e d e r e n s e i g n e m e n t s , 
c a r le c o n d u i t a u d i t i f é t a i t o b s t r u é p a r d e s b o u r g e o n s 
c h a r n u s s u p p u r a n t s . Ces e x p l o r a t i o n s é t a i e n t d ' a i l l e u r s 
p e u d o u l o u r e u s e s ; m a i s o n p o u v a i t c o n s t a t e r u n e sens ib i -
l i t é m a n i f e s t e a v e c un p e u d ' e m p â t e m e n t d e l a r é g i o n 
m a s t o ï d i e n n e q u i p r é s e n t a i t u n p o i n t p a r t i c u l i è r e m e n t 
d o u l o u r e u x en a r r i è r e d u c o n d u i t aud i t i f e x t e r n e . 

« Le 12 n o v e m b r e d e r n i e r , m u n i d e l ' a p p a r e i l T r o u v é , 
j ' a l l a i à l a r e c h e r c h e d u c o r p s é t r a n g e r q u e l a d i r e c t i o n 
d u c a n a l t r a u m a t i q u e e t les c o m m é m o r a t i f s d e v a i e n t f a i r e 
c o n s i d é r e r c o m m e e n g a g é clans la p a r t i e p r o f o n d e d e la 
p l a i e . A p r è s a v o i r h e u r t é p l u s i e u r s fo is c o n t r e d e s p a r o i s 
o s s e u s e s , d é n u d é e s e t r u g u e u s e s , l ' i n s t r u m e n t , t r a n s v e r s a -
l e m e n t e n f o n c é , r e n c o n t r a e n v i r o n à 3 c e n t i m è t r e s d e pro-
f o n d e u r un c o n t a c t m é t a l l i q u e a s sez é t e n d u en su r f ace . 
E n r é i t é r a n t c e t t e e x p l o r a t i o n , je p u s a r r i v e r à r econ-
n a î t r e q u e l a b a l l e o u l ' u n d e ses f r a g m e n t s d e v a i t ê t r e 
e n g a g é e à la p a r t i e p o s t é r i e u r e e t i n f é r i e u r e d u l a b y r i n t h e , 

à peu p r è s v e r s l ' o r i f i ce d e s ce l l u l e s m a s t o ï d i e n n e s . A i n s i 
que j e l ' a i d i t , l ' o b s t r u c t i o n d u c o n d u i t a u d i t i f p a r l es 
g r a n u l a t i o n s s u p p u r a n t e s n e m e p e r m i t p a s d e c o n f i r m e r 
p a r l ' e x a m e n a u s p é c u l u m les n o t i o n s r é s u l t a n t d e l ' e x -
p l o r a t i o n é l e c t r i q u e d e l ' o re i l l e . 

« L e 17 n o v e m b r e j ' e n d o r m i s le b l e s s é e t j e p r a t i q u a i 
l ' e x t r a c t i o n d u p r o j e c t i l e . A p r è s a v o i r , c o m m e d a n s l ' o b -
se rva t ion p r é c é d e n t e , d é t a c h é l a d e m i - c i r c o n f é r e n c e s u p é -
r i eure du p a v i l l o n d e l ' o re i l l e e t r a b a t t u le d e r n i e r d e 
m a n i è r e à p é n é t r e r a i s é m e n t c lans le c o n d u i t a u d i t i f 
ex te rne , j e r e c o n n u s q u e la b a l l e , l o g é e d e r r i è r e l a sa i l l i e 
du b o r d a n t é r i e u r d e l ' a p o p h y s e m a s t o ï d e n e p o u r r a i t 
être a b o r d é e e t s a i s i e si l ' o n n ' é l a r g i s s a i t l a vo ie q u i 
d o n n a i t accès v e r s e l l e ; j ' i n c i s a i d o n c en a r r i è r e le con -
dui t aud i t i f e x t e r n e j u s q u ' à l ' a p o p h y s e m a s t o ï d e e t j ' a t t a -
qua i celle-ci a u c i s e a u d e m a n i è r e à é l a r g i r le d i a m è t r e 
a n t é r o - p o s t é r i e u r e du c o n d u i t a u d i t i f o s s e u x . A y a n t a l o r s 
cons ta té d e r e c h e f la s i t u a t i o n du p r o j e c t i l e q u i é t a i t p l u s 
d i r e c t e m e n t a c c e s s i b l e , j e c h e r c h a i à l e s a i s i r avec d e s 
pinces, u n t i r e - b a l l e s , à e n g a g e r d e r r i è r e l u i u n s t y l e t , à 
le sou leve r e t à le f a i r e b a s c u l e r avec u n l e v i e r ; t o u t e s 
ces t e n t a t i v e s f a i t e s avec b e a u c o u p d ' i n s i s t a n c e e t p o u r 
lesquel les j e f u s ob l igé d e d é p l o y e r d e l a f o r c e , n ' a m e n è -
ren t a u c u n r é s u l t a t u t i l e e t j e f u s o b l i g e d e m ' a r r ô t e r de -
vant le s a i g n e m e n t a b o n d a n t q u ' e l l e s d é t e r m i n a i e n t e t 
devant la c r a i n t e q u e j ' a v a i s d e p r o d u i r e q u e l q u e f r a c t u r e 
d e l à p a r t i e s u p é r i e u r e d u r o c h e r . Il n e m e r e s t a i t p l u s 
d ' a u t r e r e s s o u r c e q u e d e c h e r c h e r à f r a g m e n t e r e t à d é -
t ru i re s u r p l a c e l a b a l l e e t d ' e n e x t r a i r e l e s m o r c e a u x ; 
c 'est ce q u e j e f is en l ' a t t a q u a n t a v e c d e s c u i l l e r s t r a n -
chan te s e t d e p e t i t e s c u r e t t e s . J ' e u s l a s a t i s f a c t i o n d ' e n 
d é t a c h e r , c o p e a u p a r c o p e a u , l a p r e s q u e t o t a l i t é , e t j e n e 
m a r r ê t a i q u e l o r s q u e l ' i n s t r u m e n t e x p l o r a t e u r , i n t r o d u i t 
a p l u s i e u r s r e p r i s e s clans la c a v i t é d e l ' o r e i l l e e t p r o m e n é 
dans t o u t e s les d i r e c t i o n s , n e d o n n a p l u s d e c o n t a c t a v e c 



aucun corps métallique : à ce moment la quantité de 
plomb extraite représentait la plus grande partie du 
volume d'une balle du calibre 7, et l'examen de l'oreille 
pratiqué au spéculum après que l'écoulement sanguin 
eut été arrêté par le tamponnement, permit d'affirmer 
que nul part, sur les parois osseuses de la caisse, il n'était 
possible de constater un corps noirâtre ou un reflet mé-
tallique. Tout me portait à croire que le projectile avait 
été enlevé en totalité. 

«Je ne saurais trop insister sur les services que l'appa-
reil de M. Trouvé m'a rendus à chaque instant pendant 
cette longue opération qui a duré près d'une heure et 
demie ; c est lui seul qui me permit non seulement de 
constater la situation précise du projectile, mais de di-
riger sur lui les instruments avec certitude, de retrouver 
les fragments de plomb que j'en avais séparés, enfin 
d'affirmer qu'il ne restait plus en ce point de corps étran-
ger à extraire. 

« L'opération terminée, le pavillon de l'oreille fut re-
cousu, les cavités auditives furent saupoudrées d'iodo-
forme et bourrées avec de la gaze iodoformée. 

« Comme dans le cas précédent, il n'y eut ni réaction, ni 
lièvre, ni douleur. Le pansement ne fut renouvelé que le 
26 novembre ; les sutures du pavillon de l'oreille furent 
enlevées le 7 décembre. Quoiqu'il se soit reproduit un 
peu de suppuration par le conduit auditif externe, celle-
ci resta très peu abondante et finit par tarir presque 
complètement vers le 15 décembre. Le malade quitta 
l'hôpital à la fin de ce mois, portant pour tout pansement 
un peu de salol et un tampon d'ouate dans l'oreille, 
n'ayant plus aucune sensibilité spontanée ou provoquée 
par les explorations au niveau de l'oreille ou aux environs, 
mais conservant une paralysie faciale presque complète 
et une surdité absolue du côté droit. 

« Le blessé vint me trouver à l'hôpital Lariboisière au 

mois d'avril ; il avait depuis sa sortie négligé de faire ré-
gulièrement son pansement, et la suppuration du conduit 
auditif externe s'était reproduite. En pratiquant l'examen 
de l'oreille externe, je constatai qu'un gros bourgeon 
charnu faisait saillie dans le conduit auditif, à la paroi 
supérieure duquel il semblait avoir pris naissance. Au 
centre de ce bourgeon se trouvait une tache noirâtre ; en 
examinant celle-ci de plus près, je vis qu'elle était cons-
tituée par une pointe qui devait appartenir à un fragment 
du projectile que j'avais cru enlever en totalité. Je pus, 
en ell'et, saisir avec des pinces et extraire sans difficulté 
un fragment de plomb représentant un tiers environ de la 
balle. Ce fragment était logé dans la partie supérieure du 
conduit auditif, beaucoup plus superficiellement que la 
partie que j'avais extraite quelques mois auparavant; tout 
me porte à penser que le projectile s'était fragmenté sul-
le rebord osseux du conduit auditif externe; que la partie 
la plus importante de la balle, continuant son chemin, 
était allée se loger dans le rocher d'où je l'avais extraite, 
tandis que le fragment le moins volumineux était resté 
aplati sur le rebord supérieur de l'orifice de ce conduit. 
Ainsi, ma première opération, tout en débarrassant com-
plètement la caisse du tympan et le rocher, avait laissé 
dans les parties molles un fragment qui avait échappé à 
mes recherches, grâce à sa situation superficielle. Je pense 
que le malade guérit complètement à la suite de l'extrac-
tion de ce dernier. — Je ne l'ai plus revu, et il n'est plus 
venu se faire panser dans le service. 

« Un détail de cette observation concorde entièrement 
avec un fait observé par M. Thiéry, interne des hôpitaux, 
dans un cas analogue, et communiqué parlili à la Société 
anatomique : un blessé qui avait reçu une balle dans 
l'oreille présentait une perte totale de la sensibilité gus-
tative de la langue du côté lésé; l'autopsie permit de 
constater que la corde du tympan avait été rompue par le 



p r o j e c t i l e . C h e z l e d e u x i è m e d e n o s b l e s s é s é g a l e m e n t , il 
e x i s t a i t u n e p e r t e d e l a s e n s i b i l i t é g u s t a t i v e de la l a n g u e 
d u c ô t é c o r r e s p o n d a n t à l a b l e s s u r e ; c e t t e a b o l i t i o n ne 
f u t q u e t e m p o r a i r e . La g u é r i s o n d u m a l a d e n e n o u s per-
m i t p a s d e c o n s t a t e r d i r e c t e m e n t l a l i a i son d e l à c o r d e du 
t y m p a n ; m a i s cel le-ci é t a i t a u m o i n s p r o b a b l e , en r a i s o n 
d e l a d e s t r u c t i o n é t e n d u e d u t y m p a n e t m ê m e d e s p a r o i s 
d e l a c a i s s e q u i e x i s t a i t d e ce c ô t é . Nous pouvons donc 
considérer que ce cas, de même que celui qu'a fait connaître 
M. Thiéry dans son intéressante communication, est confir-
mai-if de l'opinion de Lussana et d'Inzani qui font de ce 
rameau nerveux un nerf de sensibilité gustative. » 

D I S C U S S I O N 

M. Terrîllon. — « J ' a i , il y a h u i t o u n e u f a n s , obse rvé 
un f a i t p r e s q u e a b s o l u m e n t s e m b l a b l e à c e u x d o n t 
M. B e r g e r v i e n t d e n o u s p a r l e r . L ' o b s e r v a t i o n a é t é pu-
b l i é e . J e la r é s u m e en p e u d e m o t s . 

« Il s ' a g i s s a i t d ' u n j e u n e h o m m e d e v i n g t - h u i t a n s qu i 
s ' é t a i t t i r é u n c o u p d e r e v o l v e r d a n s l ' o r e i l l e . Les p r e m i e r s 
p h é n o m è n e s f u r e n t p r e s q u e n u l s : l ' e x p l o r a t i o n d u t r a j e t 
f a i t e avec s o i n n e m ' a p p r i t p a s n o n p l u s , t o u t d e su i te , 
g r a n d ' c h o s e ; le s t y l e t m e c o n d u i s a i t s u r un c o r p s d u r , 
m a i s j e ne s a v a i s si j e t o u c h a i s l ' os ou l a b a l l e ; le s ty le t 
d e N é l a t o n r e s s o r t i t i n t a c t . Au b o u t d e q u e l q u e t e m p s , la 
p l a i e n e s e f e r m a n t p a s e t f o u r n i s s a n t u n e s u p p u r a t i o n 
v e n a n t é v i d e m m e n t d e s p a r t i e s p r o f o n d e s , j e r é s o l u s de 
r e n o u v e l e r m e s t e n t a t i v e s . Je fis d ' a b o r d q u e l q u e s e x p é -
r i e n c e s s u r le c a d a v r e p o u r m e r e n d r e c o m p t e d e l a pro-
f o n d e u r à l a q u e l l e p é n é t r a i t le s ty le t c h e z m o n blessé . 
P u i s , avec l ' a i d e d e m o n c o l l è g u ^ e t a m i M. T e r r i e r , e t le 
c o n c o u r s d e M. T r o u v é , j ' e x p l o r a i à n o u v e a u le t r a j e t avec 
l e s t y l e t é l e c t r i q u e d e c e d e r n i e r . La s o n n e r i e n o u s aver t i t 
i m m é d i a t e m e n t q u e n o u s é t i o n s s u r l a b a l l e . Il n e s 'agis-

sait p l u s q u e d e l ' e x t r a i r e . P o u r c e l a , j ' a p p l i q u a i s u r l ' a p o -
p h y s e m a s t o ï d e , i m m é d i a t e m e n t à c ô t é d e l ' o r i f i ce d ' en -
trée, u n e . pe t i t e c o u r o n n e d e t r é p a n ; j e p é n é t r a i a i n s i 
dans les ce l l u l e s m a s t o ï d i e n n e s ; p e u à p e u , b r i s a n t e t 
enlevant d e s p a r c e l l e s o s s e u s e s avec u n s ty l e t , j e f i n i s p a r 
a r r ive r j u s q u e s u r le c o r p s é t r a n g e r ; j e p a r v i n s n o n s a n s 
efforts à le f a i r e b a s c u l e r e t à l ' a m e n e r a u d e h o r s . 

« La g u é r i s o n f u t r a p i d e . Au b o u t d e c i n q s e m a i n e s , e l le 
était a b s o l u m e n t c o m p l è t e . Mon m a l a d e e s t r e s t é s o u r d 
de ce t te o re i l l e , m a i s il n ' y a e u , d e p u i s l o r s , t r a c e d 'acc i -
dents c é r é b r a u x . » 

M. Berger. — « Je n ' a i r i e n à r é p o n d r e à M. T e r r î l l o n . 
Son i n t é r e s s a n t e o b s e r v a t i o n v i e n t a b s o l u m e n t à l ' a p p u i 
de la t h è s e q u e j e d é f e n d s . » 

O B S E R V A T I O N ' D E M. L E P R O F E S S E U R G U Y O N 

« L e 10 f év r i e r 1874, à l ' h ô p i t a l N e c k e r , s e rv i ce d u 
D r G u y o n , e n t r e u n e j e u n e fille d e d i x - h u i t a n s . El le e s t 
présentée p a r le D1' C u r t i s , s o n m é d e c i n , p o u r u n e ba l l e 
qu'elle s ' es t t i r é e d a n s l a t ê t e a v e c u n r e v o l v e r . 

« P a r s u i t e d e s t r o u b l e s d u p r e m i e r m o m e n t , o n p e u t 
chercher le p r o j e c t i l e . Le 21 , l e s D r s G u y o n e t C u r t i s 
pr ièrent M. T r o u v é d e l e s a s s i s t e r a v e c s o n a p p a r e i l ex -
p l o r a t e u r - e x t r a c t e u r é l e c t r i q u e . 

« Le p r o j e c t i l e e s t d é c o u v e r t à p l u s i e u r s r e p r i s e s ; i l é t a i t 
fo r tement enc lavé d a n s le r o c h e r , à 4 c e n t i m è t r e s e n v i r o n 
de l ' en t rée d ' i n t r o d u c t i o n . 

« M. le D r G u y o n t e n t e a l o r s l ' e x t r a c t i o n a u m o y e n d e la 
ta r iè re ; r i e n n e p e u t b o u g e r . 11 n e r é u s s i t p a s m i e u x a v e c 
une p ince . 

« Le 26, a p r è s q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s , M. le D r G u y o n , 
t o u j o u r s m u n i d e l ' e x p l o r a t e u r , r e t r o u v e le p r o j e c t i l e , en 
présence d e M. le b a r o n L a r r e y q u i a v a i t b i e n v o u l u 
ass is ter à ce l t e e x p é r i e n c e . 



« L ' e x t r a c t i o n q u i f u t t e n t é e n e r é u s s i t p a s m i e u x que 
l a p r e m i è r e f o i s . 

« Le I)1' G u y o n n e c r u t p a s d e v o i r f a i r e l ' o p é r a t i o n d a n s 
u n o r g a n e a u s s i d é l i c a t . Le m a l a d e r e s t a à l ' h ô p i t a l p e n -
d a n t p l u s i e u r s m o i s e t en s o r t i t en n ' a y a n t c o n s e r v é que 
q u e l q u e s d o u l e u r s d e t ê t e . 

« Deux a n s a p r è s , r e n t r é e d e c e t t e j e u n e fil le à l ' h ô p i t a l 
N e c k e r p a r s u i t e d e v i o l e n t e s d o u l e u r s de t ê t e . 

« N o u v e l l e s r e c h e r c h e s avec l ' e x o l o r a t e u r T r o u v é ; cel le 
fo is , p a r le t u b e a u d i t i f d i r e c t e m e n t , l a p l a i e é t a n t c ica -
t r i s é e . 

« M ê m e s u c c è s d a n s les r e c h e r c h e s , m ê m e i n s u c c è s d a n s 
l ' e x t r a c t i o n ; l a ba l l e é t a n t t o u j o u r s f o r t e m e n t i n c r u s t é e 
d a n s le r o c h e r . 

« E n p r é s e n c e d e c e t t e d i f f i cu l t é d ' e x t r a c t i o n , e t M. le 
D r G u y o n r e d o u t a n t u n e o p é r a t i o n , M. T r o u v é p r o p o s a de 
f a i r e u n a m a l g a m e d e m e r c u r e . 

« Voici c o m m e n t o n o p é r a : o n i n t r o d u i s i t d a n s l 'o re i l le 
l a s o n d e n o n m é t a l l i q u e d e l ' e x p l o r a t e u r . La p o s i t i o n du 
p r o j e c t i l e b i e n d é t e r m i n é e , on m i t d u m e r c u r e d a n s la 
s o n d e , a p r è s a v o i r , a u m o y e n d e l a t a r i è r e , n e t t o y é la 
s u r f a c e d u p r o j e c t i l e a f i n d e f ac i l i t e r l ' a m a l g a m e . 

« L ' o p é r a t i o n a y a n t é t é r e n o u v e l é e p l u s i e u r s fo is de 
s u i t e , on s ' a p e r ç u t , a u b o u t d e p e u d e t e m p s , q u e des 
p a r t i e s d e p l o m b d é t a c h é e s s o r t a i e n t avec l e m e r c u r e , 
g r â c e a u x e f f o r t s q u e f a i s a i t c o n t i n u e l l e m e n t l a p a t i e n t e 
avec u n e é p i n g l e à c h e v e u x . Les d o u l e u r s c o m m e n c è r e n t 
à d e v e n i r s u p p o r t a b l e s , e t l a m a l a d e s o r t i t d e l ' hôp i ta l 
p o u r r e p r e n d r e s o n m é t i e r de m é c a n i c i e n n e p o u r m a c h i n e 
à c o u d r e . 

« D e p u i s l o r s , M. le D r G u y o n n ' e n a p l u s e n t e n d u 
p a r l e r . » 

r 

Extrait d'une observation recueillie dans le service de M. le 
professeur Perrin, par M. le DT Cerviotti, aide-major sta-
giaire. 

E X T R A C T I O N D ' U N C O R P S É T R A N G E R D E L A V E S S I E 

P A R L A T A I L L E M É D I A N E 

« Dive r s m o y e n s s o n t e m p l o y é s p o u r c o n s t a t e r l a n a -
tu re du c o r p s é t r a n g e r , a v a n t d ' e n o p é r e r l ' e x t r a c t i o n . Le 
seul q u i a i f d o n n é d e b o n s r é s u l t a t s e s t l ' e x p l o r a t e u r 
g a l v a n i q u e d e M. T r o u v é ; l ' h a b i l e c o n s t r u c t e u r a y a n t d i s -
posé, p o u r c e t t e c i r c o n s t a n c e , l es d e u x p o i n t e s m é t a l l i -
ques en f a ç o n d e p e t i t b r i s e - p i e r r e , M. P e r r i n p u t s a i s i r 
le co rps é t r a n g e r e n t r e les m o r s , d o n t l a f ace i n t e r n e 
était p o u r v u e d ' a r ê t e s t r a n c h a n t e s d e s t i n é e s à p é n é t r e r 
à t r ave r s l es c o n c r é t i o n s q u i p o u v a i e n t m a s q u e r la n a t u r e 
véri table d e l ' o b s t a c l e . 

« Les c h o s e s é t a n t a i n s i d i s p o s é e s , les d e u x b r a n c h e s d e 
l ' e x p l o r a t e u r f u r e n t m i s e s e n c o m m u n i c a t i o n avec l e s 
deux pô les d e l a p i l e . Le c i r c u i t é t a i t a i n s i f e r m é e t le 
c o u r a n t d e v a i t t r a d u i r e s o n p a s s a g e si l e c o r p s i n t e r p o s é 
était bon c o n d u c t e u r . Le petit trembleur r e s t a s i l e n c i e u x . 
C o n t r a i r e m e n t a u x p r é v i s i o n s , ce n ' é t a i t d o n c p a s u n p r o -
jectile, à m o i n s d ' a d m e t t r e q u ' i l f û t r e c o u v e r t d ' u n e c r o û t e 
assez d u r e , a s s e z é p a i s s e , p o u r r é s i s t e r à l ' a c t i o n d e l ' i n s -
t r u m e n t . 

« L ' é v é n e m e n t d o n n e p l e i n e m e n t r a i s o n à l ' e x p l o r a t e u r . 
Le corps é t r a n g e r , e x t r a i t p a r la t a i l l e , é t a i t un ca l cu l 
pourvu d ' u n n o y a u f o r m é d e p l u s i e u r s p e t i t e s e s q u i l l e s 
agg lu t inées . » 
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T A I L L E S T O M A C A L E P O U R L ' E X T R A C T I O N D ' U N E C U I L L E R A 

C A F É L O G É E D A N S L ' E S T O M A C D E P U I S D I X - H U I T J O U R S 

Communication faite le 29 avril 1890 
à l'Académie de médecine par M. le professeur Pérkr. 

« U n h o m m e d e t r e n t e - s i x a n s , d a n s u n m o m e n t d ' a b e r -
r a t i o n , a v a l a le 26 j a n v i e r d e r n i e r u n e c u i l l e r à ca fé en 
r u o l z , q u i f r a n c h i t a i s é m e n t l ' œ s o p h a g e e t t o m b a dans 
l ' e s t o m a c . D e p u i s c e m o m e n t , ce t h o m m e é p r o u v a d a n s 
les r é g i o n s d e l ' é p i g a s t r e e t d e l ' h y p o c h o n d r e g a u c h e de 
v ives d o u l e u r s q u i s ' e x a s p é r a i e n t p e n d a n t le t r a v a i l d e la 
d i g e s t i o n . H d e m a n d a à en ê t r e dé l iv ré p a r u n m o y e n 
q u e l c o n q u e . S o n m é d e c i n , le D r B o u r r e t , d e R e c o u r t , me 
l ' a d r e s s a à l ' h ô p i t a l L a r i b o i s i è r e le 12 f é v r i e r , d ix -hu i t 

j o u r s a p r è s l ' a c c i d e n t . 
« L e m a l a d e a t o u s les a t t r i b u t s d ' u n e b o n n e s a n t e ha-

b i t u e l l e , i l e s t d ' u n e m b o n p o i n t m o y e n . L a p a l p a t i o n de 
l ' a b d o m e n d é t e r m i n e d e l a d o u l e u r d a n s l a r é g i o n de 
l ' e s t o m a c , m a i s n e révè le p a s l ' e x i s t e n c e d u c o r p s é t r an -
g e r , m a s q u é p a r l ' é p a i s s e u r d e s p a r o i s . 

« L ' i n g e s t i o n d e l a cu i l l e r n ' é t a i t p a s d o u t e u s e ; une 
o b s e r v a t i o n a t t e n t i v e p e r m e t t a i t d ' a f f i r m e r q u ' e l l e n 'avai t 
p a s é t é e x p u l s é e . Le s iège d e l a d o u l e u r f a i s a i t s u p p o s e r 
q u ' e l l e é t a i t e n c o r e d a n s l ' e s t o m a c , m a i s n e s u f f i s a i t pa= 
à e n é t a b l i r l a p r e u v e . L ' o b s e r v a t i o n r a p p o r t é e ici par 
M Le D e n t u d e s m i g r a t i o n s d ' u n e cu i l l e r d e b o i s jus t i f ia i t 
m o n d o u t e . P o u r a c q u é r i r u n e c e r t i t u d e , j ' e m p l o y a i le 
c a t h é t e r à r é s o n n a t e u r d e C o l l i n ; j ' e u s t o u t d e su i t e la 
s e n s a t i o n d ' u n c o n t a c t avec u n c o r p s d u r , m a i s il m e lut 
i m p o s s i b l e d ' é v i t e r le c h o c d e ^ ' i n s t r u m e n t c o n t r e les dents 
m o l a i r e s , e t m o n e m b a r r a s r e s t a i t l e m ê m e . M. Trouve 
v o u l u t b i e n n v a p p o r t e r s o n e x p l o r a t e u r e l e c t n q u e . A 

peine l ' i n s t r u m e n t avai t - i l p é n é t r é d a n s l ' e s t o m a c , q u e la 
sonner ie n o u s a v e r t i s s a i t du c o n t a c t a v e c u n m é t a l , l a 
cuiller é t a i t d o n c b i e n d a n s l ' e s t o m a c . 

« Je n e m ' a r r ê t a i p a s u n i n s t a n t à l ' i d é e d e l ' e x t r a c t i o n 
par la voie n a t u r e l l e a u m o y e n d ' i n s t r u m e n t s i n t r o d u i t s 
dans l ' œ s o p h a g e , e t m e d é c i d a i t o u t d e su i t e p o u r l a 
taille s t o m a c a l e q u i f u t p r a t i q u é e le 19 f é v r i e r avec l ' a s -
sistance de m e s c o l l è g u e s MM. B e r g e r e t P e y r o t . 

« L ' e s t o m a c f u t d ' a b o r d c o p i e u s e m e n t l avé à l ' e a u d e 
Vichy, p u i s la p a r o i a b d o m i n a l e i n c i s é e s u i v a n t la l i g n e 
indiquée p a r M. L. L a b b é . Je t r a v e r s a i l es d e u x t i e r s 
ex ternes du m u s c l e g r a n d d r o i t d e l ' a b d o m e n e t j ' e m p i é -
tai au d e h o r s s u r l a c o u c h e m u s c u l o - a p o n é v r o t i q u e d a n s 
une é t e n d u e d e 2 ou 3 c e n t i m è t r e s . J ' a r r i v a i s u r la p a r t i e 
moyenne d e l ' e s t o m a c , un p e u a u - d e s s u s d e l a g r a n d e 
c o u r b u r e ; j ' a t t i r a i l a p a r o i a n t é r i e u r e a u d e h o r s , e t p a s -
sai t ou t de su i t e d a n s s o n é p a i s s e u r , à q u a t r e c e n t i m è t r e s 
l'un de l ' a u t r e , d e u x c a t g u t s l i é s en a n s e s e t d e s t i n é s à 
empêcher la r e t r a i t e à l ' i n t é r i e u r . T o u t e s l e s p r é c a u t i o n s 
ayant été p r i s e s p o u r év i t e r l ' é p a n c h e m e n t de l i q u i d e s 
dans la cavi té p é r i t o n é a l e , j ' i n c i s a i l ' e s t o m a c p a r a l l è l e -
ment à la g r a n d e c o u r b u r e e t a s sez l o i n d ' e l l e p o u r év i t e r 
des va i s seaux t r o p i m p o r t a n t s . Les l è v r e s d e l ' o u v e r t u r e 
furent m a i n t e n u e s avec d e s p i n c e s à f o r c i p r e s s u r e ; j ' i n -
t roduis is le d o i g t d a n s l ' e s t o m a c e t r e c o n n u s l a p r é s e n c e d e 
la cui l ler , q u i r e p o s a i t s u r l a g r a n d e c o u r b u r e , le b e c 
tourné vers le p y l o r e . A l ' a i d e d e p i n c e s , j ' e s s a y a i d e l a 
saisir p a r l ' e x t r é m i t é d u m a n c h e , m a i s s a n s p o u v o i r la 
faire b a s c u l e r ; j e c h a n g e a i d e m a n œ u v r e e t s a i s i s l e bec , 
auquel j ' e u s a s sez d e p e i n e à f a i r e f r a n c h i r l a b o u t o n -
nière m u s c u l o - a p o n é v r o t i q u e d e l à p a r o i a b d o m i n a l e q u e 
t raversa i t d é j à la p o r t i o n d ' e s t o m a c q u e j ' a v a i s o u v e r t e . 
Enfin, a p r è s u n c e r t a i n e f f o r t , l ' o b s t a c l e f u t f r a n c h i , le 
corps é t r a n g e r a p p a r u t e n t r e les l è v r e s d e l a p l a i e s t o m a -
cale et f u t e x t r a i t s a n s a u t r e d i f f i c u l t é . 



« J ' a p p l i q u a i t o u t de su i t e u n s u r j e t en fil d e soie très 
lin s u r l a m u q u e u s e de l ' e s t o m a c , p u i s je fis pa r -de s sus 
d e u x p l a n s s u p e r p o s é s d e s u t u r e e n b o u r s e en t recoupée , 
l ' un de cinq p o i n t s , l ' a u t r e , le supe r f i c i e l , de q u a t r e . Je 
n ' e n t r e p a s d a n s le d é t a i l desc r ip t i f de ce t t e s u t u r e qui 
m ' e s t p e r s o n n e l l e et q u e j ' a i d é j à eu l ' h o n n e u r de vous 
d é c r i r e ici, d a n s l a s é a n c e d u 18 m a i 1886, à l 'occas ion de 
l é s ions i n t e s t i na l e s . - L 'occ lus ion de l a p l a i e s tomacale 
b i e n a s s u r é e , l ' e s t o m a c fu t r é d u i t et l a i s sé l i b re d a n s l'ab-
d o m e n . Le p é r i t o i n e p a r i é t a l f u t r é u n i p a r u n catgut , 
p r è s l a c o u c h e m u s c u l a i r e ; e t e n f i n j e fis u n e s u t u r e de 
l a p e a u a u c r i n de F l o r e n c e . 

« Le p a n s e m e n t f u t des p l u s s i m p l e s : l a p o u d r e de 

sa lo l , gaze et o u a t e sa lo lées . 
« L ' o p é r a t i o n n ' e u t a u c u n r e t e n t i s s e m e n t s u r l 'es tomac, 

n i s u r le pé r i t o ine . Dès le p r e m i e r j o u r , il f u t d o n n é au 
m a l a d e de l ' i n f u s i o n de coca , en a l t e r n a n t avec d e petites 
q u a n t i t é s de C h a m p a g n e g lacé . 11 p r i t d u boui l lon le 
22 fév r i e r ( l ' opé r a t i on é t a i t d u 19). On a j o u t e u n jaune 
d ' œ u f a u b o u i l l o n le 2 5 ; d e u x œ u f s le 2 6 ; t ro i s œ u f s le 27; 
ce m ê m e j o u r 27 , j ' e n l è v e les s u t u r e s , l a p la ie p a r a i t bien 
r é u n i e , m a i s il y a u n p e u de g o n f l e m e n t et d e douleur à 
son n iveau . 

« Le l e n d e m a i n 28, c e t t e d o u l e u r a a u g m e n t é , et je 
c o n s t a t e l ' ex i s t ence d ' u n p h l e g m o n s o u s - c u t a n é avec fluc-
t u a t i o n . Je d é s u n i s l a p l a i e et j e d o n n e i s sue a u n e grande 
q u a n t i t é de p u s q u i a v a i t décol lé l a p e a u d a n s u n e certaine 
é t e n d u e . — Le f o y e r e s t s o i g n e u s e m e n t lavé a u sublime 
e t t o u c h é d a n s t o u s ses p o i n t s a u n a p h t o l c a m p h r é . 

« Le s o u l a g e m e n t es t i m m é d i a t ; le so i r m ê m e le 
m a l a d e m a n g e d u p o u l e t , et à p a r t i r de ce j o u r l a tempéra-
t u r e , q u i v e n a i t de m o n t e r à 39 d e g r é s , oscille en t r e 36V 
e t 37°,2. Les p a n s e m e n t s s o n t f a i t s t o u j o u r s a u salol , mais 
d e t e m p s à a u t r e on t o u c h e l a s u r f a c e a u n a p h t o l cam-
p h r é . 

s Cette pous sée p h l e g m o n e u s e n ' a p a s e u le p l u s pe t i t 
re tent issement s u r l ' a p p a r e i l d iges t i f ; j ' e n a i c h e r c h é la 
cause et ne p u i s l ' e x p l i q u e r q u e p a r ce f a i t q u e , c o n t r a i r e -
ment à m a r e c o m m a n d a t i o n h a b i t u e l l e p o u r les l a p a r o -
tomies, l a p a r o i a b d o m i n a l e n ' a v a i t p a s é té s a v o n n é e , 
lavée dès la veille e t r e c o u v e r t e en p e r m a n e n c e , p e n d a n t 
dix à douze h e u r e s , de c o m p r e s s e s t r e m p é e s d a n s l a so lu-
tion de s u b l i m é . 

« Le m a l a d e a q u i t t é le service le 5 a v r i l , e n e x c e l l e n t 
état de s a n t é ; s o n a p p é t i t est b o n , ses d i g e s t i o n s se f o n t 
sans le m o i n d r e t r o u b l e ; il e n es t de m ê m e a u j o u r d ' h u i , 
comme vous p o u r r e z l ' a p p r e n d r e d u m a l a d e l u i - m ê m e 
que j 'a i l ' h o n n e u r d e vous p r é s e n t e r . » 

L'explorateur-extracteur électrique possède, outre 
l'infaillibilité de son diagnostic, une influence mora le 
considérable sur le sujet, influence dont le médec in 
peut user soit pour donner courage a u v r a i m a l a d e , 
soit pour effrayer le maî t re-chanteur . 

M. le professeur Pér ie r nous racontait , en effet, 
lout dernièrement encore , le fait suivant : 

Un contremaître de l a Compagnie des chemins de 
fer du Nord avait été remercié à l a suite de l a der-
nière grève des chemins de fer. I l réc lamai t à l a 
Compagnie une indemnité, disant ressent i r des souf-
frances assez vives dans le côté : i l les attr ibuait à 
un accident qui lui était arr ivé dans le service quel-
ques années avant , et i l prétendait porter dans l a par-
tie malade un éclat d'acier ou de fer. L a Compagn ie 
l'adressa à M. le D' Pér ie r , son médecin, qui admit 
notre homme dans son service hosp i ta l ie r , tout en 
remarquant qu'i l n'y avait à l 'endroit aucune cica-
trice. Une pa lpat iontrès soigneuse faite le l endemain 



ne déeéla non plus r i e n d 'anormal . Ces deux résul-
tats négatifs étaient s ingul iers ; mais M. Pér ie r mis 
rap idement au courant du motif du remerc iement 
compri t ce dont , a u fond, i l s 'agissait et informa le 
contremaître qu'i l procéderait le l endemain avec le 
concours de M. T rouvé à l 'explorat ion électro-ma-
gnétique de la région. I l lu i expl iqua que s'i l n'avait 
r i e n , l ' instrument resterait s i lencieux, ma i s que, s i l y 
avait l a moindre t race de fer, l 'apparei l se crampon-
nera i t à lu i et dénoncera i t avec certitude la place 

. d'élection du morceau de métal . 

Dans l a crainte, sans doute, d'être convaincu de 

c h a n t a g e , le ma lade Imaginat i f ne voulut pas se 

prêter à l 'expér ience et quitta immédiatement 1 Hô-

pital . L a réc lamat ion en resta là . 

E X T R A C T I O N D ' U N E F O U R C H E T T E D E L ' E S T O M A C 

P A R L A T A I L L E S T O M A C A L E 

Communication faite par M. le professeur PolaiUon 
à l'Académie de médecine le 24 août 18S6. 

« J'ai l'honneur de présenter à l' Académie une fourchette 
que l'ai retirée hier par la taille stomacale. 

« Le nommé Albert G... , âgé de vingt-cinq ans, exerçant 
la profession de bateleur, exécutait spécialement un tour 
qui consistait à avaler des sabres et des cannes. 

« Le 8 août dernier, étant à Luchon où il donnai de, 
représentations, il s'amusait à faire disparaître une four-
chette dans son pharynx efson œsophage, lorsque étant 
sur le point de suffoquer, i l lit une profonde mspirat.on 
et lâcha la fourchette qu'il tenait par l'extremite de se= 

piquants. Ayant repris haleine, il chercha, à plusieurs 
reprises, à saisir la fourchette en enfonçant profondément 
les doigts dans le pharynx. Mais il ne put y parvenir. 
La fourchette descendit peu à peu dans l'œsophage et 
pénétra dans l'estomac. 

« Notre homme eut seulement quelques crachats san-
guinolents dus à des excoriations des muqueuses pharyn-
giennes et œsophagiennes, et le lendemain il continua ses 
exercices de gymnaste. 

« Au bout de quelques jours, il éprouva de la gêne au 
creux épigastrique et consulta plusieurs médecins. Le 
Dr Lavergne l'engagea à venir à Paris et eut l'obligeance 
de me l'adresser. I l entra dans mon service, à la Pitié, le 
14 août, six jours après son accident. Albert G... a une 
taille au-dessus de la moyenne. Il est bien musclé, quoique 
ses membres soient assez grêles. Son ventre est aplati, 
sans aucune surcharge graisseuse, et on voit se dessiner 
sous la peau les saillies et les méplats des muscles abdo-
minaux. 

« I l explique très bien que la fourchette a pénétré dans 
l'estomac par son extrémité arrondie, et qu'il la sent à la 
partie supérieure du ventre. D'après lui, elle est placée 
obliquement suivant une ligne qui passerait un peu 
au-dessus de l'ombilic et qui se dirigerait de gauche à 
droite et de haut en bas; son extrémité piquante serait 
profondément cachée dans l'hypochondre gauche, et son 
extrémité arrondie logée un peu au-dessus et en dehors 
de l'ombilic dans l a région hypochondriaque droite. 

« Celte fourchette est en fer étamé et de grande dimen-
sion. 

« Le patient a remarqué qu'il souffrait dans l'intervale 
des digestions, lorsque l'estomac revenu sur lui-même 
s applique sur le corps étranger. 

« Aussi est-il obligé de manger très souvent pour dimi-
nuer ses douleurs. Les fonctions stomacales et intestinales 



se f o n t , d ' a i l l e u r s , n o r m a l e m e n t . Il n ' y a e u n i c r a c h e -
m e n t d e s a n g , n i v o m i s s e m e n t . 

« E n e x p l o r a n t l ' a b d o m e n a p l a t i , m i n c e , d é p o u r v u 
d ' e m b o n p o i n t d e n o t r e p a t i e n t , j e f u s s u r p r i s d e n e p o i n t 
s e n t i r d i s t i n c t e m e n t u n c o r p s é t r a n g e r a u s s i v o l u m i n e u x 
q u ' u n e f o u r c h e t t e . E n d é p r i m a n t la p a r o i a b d o m i n a l e à 
d r o i t e , u n p e u a u - d e s s o u s e t en d e h o r s d e l ' o m b i l i c , on 
a r r i v a i t b i e n s u r u n p o i n t u n p e u d u r , m o b i l e , p r o f o n d é -
m e n t s i t u é , q u e le m a l a d e d i s a i t ê t r e l a q u e u e d e l a four -
c h e t t e . E n o u t r e , l a p r e s s i o n s u r ce p o i n t d é t e r m i n a i t b ien 
c h e z lu i u n e s e n s a t i o n d o u l o u r e u s e d u cô té d u c œ u r , 
c o m m e si l es p i q u a n t s d e l a f o u r c h e t t e v e n a i e n t i r r i t e r cet 
o r g a n e . Mais ce n ' é t a i e n t là q u e d e s p h é n o m è n e s s u b j e c -
t i f s , i n c a p a b l e s d e n o u s d o n n e r u n e c o n v i c t i o n s u r l ' ex i s -
t e n c e d ' u n c o r p s é t r a n g e r d a n s l ' e s t o m a c . 

« L ' i n t r o d u c t i o n d e l a s o n d e œ s o p h a g i e n n e avec a l êne 
m é t a l l i q u e e t r é s o n a t e u r n e n o u s d o n n a p o i n t d e r é s u l -
t a t . Ce t t e s o n d e , i m a g i n é e p a r M. Col in , e s t d e s t i n é e à 
t r a n s m e t t r e à l ' o re i l l e d e l ' e x p l o r a t e u r u n b r u i t t r è s d i s -
t i n c t d è s q u e s o n a l ê n e v ien t à t o u c h e r u n c o r p s é t r a n g e r 
s i t u é d a n s l ' e s t o m a c . C o m m e ce t i n s t r u m e n t n e n o u s 
a v a i t f a i t r i e n e n t e n d r e , n o u s c o n ç û m e s q u e l q u e s d o u t e s 
s u r l ' e x i s t e n c e d ' u n e f o u r c h e t t e d a n s l ' e s t o m a c . Ces d o u t e s 
p a r a i s s a i e n t c o n f i r m é s p a r l e m a l a i s e e t l ' a n g o i s s e q u e 
l ' i n t r o d u c t i o n d e l a s o n d e œ s o p h a g i e n n e p r o c u r a i t a u 
p a t i e n t . Il n o u s p a r a i s s a i t i n v r a i s e m b l a b l e q u ' u n h o m m e 
h a b i t u é à a v a l e r d e s s a b r e s s u p p o r t â t avec a u t a n t d e 
p e i n e le p a s s a g e d ' u n e pe t i t e s o n d e œ s o p h a g i e n n e . 

.« P o u r d i s s i p e r m e s d o u t e s , j ' e u s r e c o u r s à M. T r o u v é 
q u i , avec s a c o m p l a i s a n c e b i e n c o n n u e , fit c o n s t r u i r e u n e 
s o n d e œ s o p h a g i e n n e , d ' a p r è s le p r i n c i p e d e s o n s t y l e t avec 
s o n n e r i e é l e c t r i q u e , p o u r r é v é l e r l a p r é s e n c e d u c o r p s 
é t r a n g e r m é t a l l i q u e d a n s les t i s s u s . Au m o m e n t où l 'ex-
t r é m i t é d e c e t t e s o n d e p é n é t r a d a n s l ' e s t o m a c , u n d e m e s 
i n t e r n e s , M. T r o u v é e t m o i , e n t e n d î m e s le b r u i t r é v é l a t e u r 

de la pi le é l e c t r i q u e p e n d a n t u n e f r a c t i o n d e s e c o n d e . 
Mais ce b r u i t , qu ' i l f u t i m p o s s i b l e d e r e p r o d u i r e , à c a u s e 
des s p a s m e s v io l en t s , a v a i t é t é s i f u g i t i f q u e m a c o n v i c t i o n 
n 'é ta i t p a s f a i t e . 

« C e p e n d a n t , le d i a g n o s t i c f u t c o m p l è t e m e n t é t a b l i p a r 
les e x p l o r a t i o n s s u i v a n t e s q u e M. T r o u v é i m a g i n a e t v o u l u t 
bien o r g a n i s e r l u i - m ê m e : 

« 1" Une a i g u i l l e a i m a n t é e ( f i g . 188) d ' u n e e x t r ê m e dé l i -
catesse s ' o r i e n t a i t ve r s la r é g i o n s t o m a c a l e d u m a l a d e , 
lo rsque ce d e r n i e r s ' a p p r o c h a i t d ' e l l e . Le m a l a d e f a i s a i t - i l 
que lques m o u v e m e n t s , l ' a i gu i l l e a i m a n t é e s u i v a i t c e s 
m o u v e m e n t s ; 
. « 2° Un g r o s é l e c t r o - a i m a n t , p l a c é à q u e l q u e s m i l l i -

mèt res de la p a r o i a b d o m i n a l e , d é t e r m i n a i t t o u t à c o u p , 
l o r squ 'on f a i s a i t p a s s e r le c o u r a n t é l e c t r i q u e , u n e p e t i t e 
voussure d e l a p e a u c o m m e si u n c o r p s i n t r a - a b d o m i n a l 
se p r é c i p i t a i t ve r s l ' é l e c t r o - a i m a n t . 

« S u s p e n d a i t - o n l ' é l e c t r o - a i m a n t à u n e c o r d e , d e 
m a n i è r e à ce q u ' i l f û t p l acé en f a c e d e l ' e s t o m a c d e n o t r e 
h o m m e , on v o y a i t l ' é l e c t r o - a i m a n t osc i l le r e t s ' a p p l i q u e r 
sur la p e a u t o u t e s l e s fo i s q u ' o n é t a b l i s s a i t l e p a s s a g e du 
c o u r a n t . 

« Ces c u r i e u s e s e x p é r i e n c e s i n d i q u è r e n t c l a i r e m e n t 
qu 'un c o r p s é t r a n g e r e n fer e x i s t a i t à la p a r t i e s u p é r i e u r e 
de la cav i t é a b d o m i n a l e . 

« En r a p p r o c h a n t c e t t e n o t i o n e x p é r i m e n t a l e p o s i t i v e d u 
di re e t des s e n s a t i o n s d u p a t i e n t , d e n o s e x p l o r a t i o n s p a r 
le p a l p e r a b d o m i n a l e t p a r l ' i n t r o d u c t i o n d e l a s o n d e œ s o -
p h a g i e n n e é l e c t r i q u e , n o u s a c q u î m e s l a c e r t i t u d e d e l a 
p résence d ' u n e f o u r c h e t t e d e f e r d a n s l ' e s t o m a c . 

« Le d i a g n o s t i c u n e fo i s a c q u i s , r e s t a i t l a t â c h e d ' e x t r a i r e 
ce c o r p s é t r a n g e r . C o m m e les c h i r u r g i e n s n ' o n t j a m a i s 
réuss i à r e t i r e r u n c o r p s é t r a n g e r a u s s i v o l u m i n e u x avec 
des p inces o u d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s i n t r o d u i t s p a r l ' œ s o -
p h a g e , j e n e m ' a r r ê t a i p a s à f a i r e d e t e n t a t i v e s d a n s ce 
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sens , et j e m e d é t e r m i n a i à p r a t i q u e r l a ta i l le s t o m a c a l e . 
« L ' o p é r a t i o n a é t é f a i t e h i e r , 23 a o û t , à l ' h ô p i t a l de la 

F ig . 188. — 1, Svstème d'aiguilles asiat iques Trouvé très sen-
sible. — 2, Electro-aimant extracteur Trouvé pour la recherche 
des objets métal l iques, mais magnét iques, tombés dans l'œso-
phage et l 'estomac ; il est vu en perspective, en projection 
et en coupe. — 3, Sonde exploratrice ou révélatrice de 
l 'œsophage et de l 'estomac. 

P i t i é , e n p r é s e n c e d e s d o c t e u r s L a d r e i t de L a c h a r r i è r e , 

médecin e n chef des S o u r d s et Muets , et C l a u d o t , m é d e c i n 
en chef de l 'Éco le P o l y t e c h n i q u e . Mes i n t e r n e s , MM. Du-
moret et J. R é c a m i e r , m e s e r v a i e n t d ' a i d e s , a ins i q u e m e s 
externes MM. B a s s e t , Corne t , R e n a u l t , V inson , et m o n 
interne e n p h a r m a c i e , M. R o c h e . M. T rouvé , M. T o u p e t et 
plusieurs é lèves de l a P i t i é a s s i s t a i e n t à l ' o p é r a t i o n . 

«M. M a r i a u d avai t p r ê t é les i n s t r u m e n t s et le l i t s p é c i a l 
qui sert p o u r les o v a r i o t o m i e s . 

« Le p a t i e n t es t e n d o r m i p a r le c h l o r o f o r m e . 
« Tou te s les p r é c a u t i o n s a n t i s e p t i q u e s p o u r l e s i n s t r u -

ments et les m a i n s d e s a ides s o n t p r i s e s ; s p r a y p h é n i q u é 
dans la sa l le . 

« A p a r t i r de la n e u v i è m e c ô t e g a u c h e et à l c e n t i m è t r e 
en dedans d u r e b o r d d e s c a r t i l a g e s c o s t a u x , je p r a t i q u e 
une incis ion q u i se d i r ige v e r s l ' a p p e n d i c e x y p h o ï d e d a n s 
l 'é tendue d ' e n v i r o n 7 c e n t i m è t r e s . Cet te i n c i s i o n e s t exac-
tement celle q u e n o t r e c o n f r è r e M. Léon L a b b é a ind i -
quée le p r e m i e r c o m m e p e r m e t t a n t d ' a r r i v e r s û r e m e n t à 
l 'es tomac. Les t issus s o n t c o u p é s c o u c h e p a r c o u c h e . Les 
muscles s o n t t r è s épa i s . Une p a r t i e d u g r a n d d r o i t es t 
intéressé d a n s l ' i n c i s i o n . 

« Il f a u t p i n c e r t ro i s ou q u a t r e v a i s s e a u x q u i s e r o n t l iés 

plus t a rd . 
« L' incision d u p é r i t o i n e d o n n e i s sue à u n p a q u e t d ' ép i -

ploon, que j e r é d u i s i m m é d i a t e m e n t et q u e j e m a i n t i e n s 
dans le v e n t r e avec u n e é p o n g e p h é n i q u é e . 

« Le doig t , i n t r o d u i t de b a s e n h a u t , r e n c o n t r e facile-
ment l ' e s t o m a c e t le co rps é t r a n g e r q u ' i l c o n t i e n t . On 
n 'éprouve a u c u n e d i f f icul té à a t t i r e r u n e p o r t i o n de s a 
paroi a n t é r i e u r e e n t r e l e s l èvres d e l à p l a i e et à f o r m e r 
avec cet te p a r o i , q u i es t t r è s é p a i s s e , u n p l i q u e j e f ixe 
au niveau de l ' inc i s ion e n t r a v e r s a n t s a b a s e avec d e u x 
broches de f e r . 

« L' incision a b d o m i n a l e é t a n t b ien p r o t é g é e avec d e s 
éponges , j ' inc ise l a p a r t i e s a i l l a n t e d u r ep l i s t o m a c a l d a n s 



l ' é t e n d u e d ' e n v i r o n 3 c e n t i m è t r e s . U n do ig t p l o n g é d a n s 
l a c a v i t é s t o m a c a l e m e p e r m i t d e r e c o n n a î t r e l a f o u r c h e t t e 
q u i es t e x a c t e m e n t s i t u é e c o m m e l ' i n d i q u a i t le m a l a d e . 
S o n e x t r é m i t é a r r o n d i e e s t en b a s e t à d r o i t e . Je l a s a i s i s 
a v e c u n e f o r t e p i n c e e t t r è s r a p i d e m e n t , j e l a f a i s é v o l u e r , 
d e m a n i è r e à l ' a m e n e r ve r s l a b o u t o n n i è r e s t o m a c a l e et à 
e x t r a i r e t o u t e l a f o u r c h e t t e . 

« T r o i s v a i s s e a u x d e l ' i n c i s i o n d e l ' e s t o m a c d o n n e n t d u 
s a n g . I l s s o n t p i n c é s , p u i s l i é s a v e c d e s f d s d e so ie t r è s 
t i n s . 

« Une s u t u r e en s u r g e t avec u n fil d e c a t g u t a s sez fin 
a d o s s e e x a c t e m e n t les d e u x f e u i l l e t s d e l ' i nc i s ion d e l ' e s -
t o m a c ; il f e r m e c o m p l è t e m e n t l a c a v i t é d e ce t o r g a n e . 

« A p r è s a v o i r a t t e n d u q u e l q u e s m i n u t e s p o u r b i e n é t a n -
c h e r l e s a n g d e c e t t e s u t u r e , j ' e n l è v e les b r o c h e s , j e c o u p e 
les fils d e c a t g u t a u r a s d u n œ u d , e t j ' a b a n d o n n e l ' e s to -
m a c d a n s l a r é g i o n é p i g a s t r i q u e . 

« A u m o m e n t o ù j e r e t i r e l ' é p o n g e i n t r a - a b d o m i n a l e , 
l ' é p i p l o o n f a i t d e n o u v e a u h e r n i e e t n o u s c a u s e q u e l q u e s 
d i f f i cu l t é s p e n d a n t q u e j e p r a t i q u e l a s u t u r e d e s p a r o i s 
d u v e n t r e . Je p l a c e t r o i s fils p r o f o n d s en a r g e n t e t q u a t r e 
fils s u p e r f i c i e l s . 

« P a n s e m e n t d e L i s t e r . É p a i s s e c o u c h e d e c o t o n a u t o u r 
d u v e n t r e , m a i n t e n u e p a r u n b a n d a g e d e c o r p s a s sez s e r r é . 
L ' o p é r é e s t e n s u i t e p l a c é d a n s s o n l i t . 

« L a f o u r c h e t t e q u e j ' a i e x t r a i t e m e s u r e 21 c e n t i m è t r e s 
d u l o n g u e u r e t p è s e 59 g r a m m e s . 

« Je d e m a n d e à l ' A c a d é m i e l a p e r m i s s i o n d e l u i f a i r e 
c o n n a î t r e l e s s u i t e s d e c e t t e o b s e r v a t i o n . Mais , d è s a u j o u r -
d ' h u i , j e d é s i r e a t t i r e r l ' a t t e n t i o n s u r q u e l q u e s p o i n t s . 

« Je s i g n a l e r a i d ' a b o r d la d i f f i cu l t é t o u t à f a i t e x t r a o r -
d i n a i r e d u d i a g n o s t i c , c a r l a p a l p a t î o n d u v e n t r e e t l ' i n -
t r o d u c t i o n d e s s o n d e s œ s o p h a g i q u e s e x p l o r a t r i c e s n ' a -
v a i e n t f o u r n i a u c u n e d o n n é e c e r t a i n e . Ce n ' e s t q u ' a p r è s 
l ' e m p l o i d e l ' a i g u i l l e a i m a n t é e e t de l ' é l e c t r o - a i m a n t que 

mes d o u t e s f u r e n t c o m p l è t e m e n t d i s s i p é s . On p e u t d o n c 
t i re r u n g r a n d p a r t i d e ces d e r n i e r s i n s t r u m e n t s p o u r l e 
d i agnos t i c d e s c o r p s é t r a n g e r s d a n s n o s o r g a n e s , l o r s q u e 
ces c o r p s é t r a n g e r s s o n t en f e r . 

« T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e ta i l l e s t o m a c a l e q u i s o n t v e -
nues à m a c o n n a i s s a n c e o n t é t é f a i t e s en s u t u r a n t l a p a r o i 
a n t é r i e u r e de l ' e s t o m a c à l a p l a i e a b d o m i n a l e a v a n t d ' o u -
vrir l a c a v i t é d e ce t o r g a n e . A p r è s l ' e x t r a c t i o n d u c o r p s 
é t r a n g e r , l ' o p é r é p o r t a i t u n e fistule q u i se f e r m a i t à l a 
l ongue . Les p r o g r è s d e l a c h i r u r g i e a b d o m i n a l e m ' o n t 
c o n d u i t à s i m p l i f i e r c e t t e o p é r a t i o n . J ' a i p e n s é q u ' o n 
pouva i t s e d i s p e n s e r d e s u t u r e r l ' e s t o m a c à l a p a r o i a b d o -
m i n a l e a v a n t d ' o u v r i r ce d e r n i e r , e t q u ' o n p o u v a i t e n s u i t e 
r en t r e r l ' e s t o m a c d a n s le v e n t r e a p r è s a v o i r e x a c t e m e n t 
su tu ré s o n i nc i s i on . U n a v e n i r p r o c h a i n va d i r e si l e succès 
c o u r o n n e r a m o n i n n o v a t i o n o p é r a t o i r e . 

« J 'ai r a p p e l é d a n s le c o u r s d e m a c o m m u n i c a t i o n q u e 
les t e n t a t i v e s f a i t e s p o u r r e t i r e r d e l ' e s t o m a c p a r l es v o i e s 
na tu re l l e s d e s c o r p s a u s s i v o l u m i n e u x q u ' u n e f o u r c h e t t e , 
ava ient t o u j o u r s é c h o u é . C e p e n d a n t il n e m e p a r a i t p a s 
imposs ib le d e r é u s s i r a v e c les p e t i t s é l e c t r o - a i m a n t s d e 
M. T r o u v é q u i p e u v e n t s o u l e v e r , p a r e x e m p l e , u n p o i d s d e 
3 ou 4 k i l o g r a m m e s , e t q u i , m o n t é s à l ' e x t r é m i t é d ' u n e 
sonde , p e u v e n t ê t r e p o r t é s d a n s l ' e s t o m a c , d a n s le vo i s i -
nage d u c o r p s é t r a n g e r q u i v i e n d r a y a d h é r e r , p o u r v u 
q u i l so i t e n f e r ; p u i s il s u i v r a l ' i n s t r u m e n t q u i l ' a t t i r e 
au d e h o r s , e t c e t t e a t t r a c t i o n p e u t ê t r e s u f f i s a n t e p o u r l u i 
fa i re f r a n c h i r l ' œ s o p h a g e e t p o u r l ' e x t r a i r e . 

« 11 a p p a r t i e n t à M. T r o u v é d ' a u g m e n t e r e n c o r e , si 
c 'est pos s ib l e , l a p u i s s a n c e d e ses é l e c t r o - a i m a n t s . 

M. Lamy. — J ' a i é c o u t é a v e c l a p l u s g r a n d e a t t e n -
t ion, c o m m e c h a c u n d e n o s c o l l è g u e s , l a t r è s i n t é r e s s a n t e 
c o m m u n i c a t i o n d e M. P o l a i l l o n , en r e g r e t t a n t q u e 
M. Léon L a b b é n e f i \ t p a s p r é s e n t , p o u r y j o i n d r e s o n 
a p p r é c i a t i o n . Il a u r a i t r a p p e l é l a r e m a r q u a b l e o p é r a -



t i o n à l a q u e l l e i l m ' a v a i t f a i t a s s i s t e r avec n o t r e co l lègue 
M. Gosse l in , et d o n t il f ixa le m a n u e l o p é r a t o i r e si b ien 
r e p r o d u i t p a r M. P o l a i l l o n . 

« L ' A c a d é m i e m ' a v a i t c h a r g é de lui f a i r e u n r a p p o r t 
s u r l ' o b s e r v a t i o n c o m p l è t e de M. Léon L a b b é , l o r s q u e 
b i e n t ô t elle l ' a p p e l a p a r m i ses m e m b r e s . J ' ava i s r e c h e r c h é 
q u e l q u e s c a s a n a l o g u e s à ce lu i d o n t j e deva i s r e n d r e 
c o m p t e et j ' e n a v a i s d é c o u v e r t u n s u r t o u t , à p e u p rè s 
s e m b l a b l e , obse rvé a u t r e f o i s en p r o v i n c e . Il s ' ag i s sa i t 
d ' u n e j e u n e fille q u i , a y a n t ava l é u n e f o u r c h e t t e d e fer 
d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , l a c o n s e r v a p e n d a n t p l u s i e u r s 
m o i s d a n s l ' e s t o m a c , où sa p r é s e n c e , a u s s i s ens ib l e q u e 
r e c o n n a i s s a b l e , n é c e s s i t a l ' e x t r a c t i o n p a r l ' i nc i s ion di-
r e c t e , so i t g a s t r o t o m i e , so i t ta i l le é p i g a s t r i q u e , suivie 
d ' u n e g u é r i s o n c o m p l è t e et r a p i d e . 

« D é s o r m a i s , g r âce a u x i n g é n i e u x p r o c é d é s d ' e x p l o r a -
t i o n é l e c t r i q u e d u s à M. T rouvé , et si b i e n a p p r é c i é s 
p a r M. Pola i l lon , il d e v i e n d r a poss ib l e , c o m m e le pense 
n o t r e h o n o r a b l e co l l ègue , de t e n t e r l ' e x t r a c t i o n de ces 
c o r p s é t r a n g e r s m é t a l l i q u e s p a r l a voie n a t u r e l l e de la 
b o u c h e à l ' e s t o m a c , s a n s nécess i t e r l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n e 
o p é r a t i o n s a n g l a n t e et ses c h a n c e s i n c e r t a i n e s . Ce s e r a 
u n e c o n q u ê t e de p lus p o u r l a c h i r u r g i e conse rva t r i c e . 

« E n a t t e n d a n t ce t h e u r e u x r é s u l t a t , il s e r a i t d u p lus 
g r a n d i n t é r ê t q u e l a r e m a r q u a b l e c o m m u n i c a t i o n de 
M. P o l a i l l o n f u t p u b l i é e p a r lu i avec t o u s les développe-
m e n t s q u i l a r e n d e n t si i n t é r e s s a n t e . 

M. Polaillon. — Je c o n n a i s s a i s p a r f a i t e m e n t le cas de 
M. Léon L a b b é e t j e l 'a i c i té d a n s m o n o b s e r v a t i o n . A 
p r o p o s de c a s a n a l o g u e s , je s i g n a l e r a i u n e s t a t i s t i que fai te 
r é c e m m e n t 1 q u i c o n t i e n t 17 cas de f o u r c h e t t e s ava lées . 

« Le p l u s s o u v e n t il s ' a g i t d ' a l i é n é s ; d ' a u t r e s | o i s il 

' Adelmann. Viertelj. fiìr die prackt. Heilkunde, III, p. 71, 
1876. 

s'est ag i de f a i t s d e g a g e u r e s o u de b r a v a d e s ; e n f i n , que l -
quefois , c ' es t d a n s le b u t de r e p o u s s e r d e s a l i m e n t s a r r ê -
tés d a n s le p h a r y n x , q u e le c o r p s é t r a n g e r a été i n t r o -
dui t . D a n s ces d i x - s e p t cas , s e p t fo is l a f o u r c h e t t e f u t b ien 
suppor t ée , et finit p a r s ' é l i m i n e r a p r è s f o r m a t i o n d ' u n 
abcès . Depuis 1876, m o n cas e s t le p r e m i e r où l a t a i l l e 
s tomaca le a i t é t é f a i t e p o u r e x t r a i r e u n e f o u r c h e t t e ; j e s i -
gnalera i d e p u i s ce t te é p o q u e l ' e x t r a c t i o n d ' u n e cui l le r 
par M. Fél izet . 

« L 'an d e r n i e r , u n c h i r u r g i e n v i e n n o i s a r e t i r é avec 
succès u n e l a m e de s a b r e q u i é t a i t b r i s ée d a n s l ' œ s o p h a g e 
d 'un b a t e l e u r et a v a i t p a s s é d a n s , l a cav i t é s t o m a c a l e ; 
l 'opéré m o u r u t . On p e u t e n c o r e c i t e r q u e l q u e s f a i t s de 
boules f o r m é e s p a r des poi l s e t des c h e v e u x , o u é g a g r o -
piles, e x t r a i t s p a r l ' é p i g a s t r e . E n ce q u i c o n c e r n e les f o u r -
chettes avalées , j e c ro is q u e m o n f a i t es t le seu l q u i se 
soit p r o d u i t d e p u i s M. L a b b é . L ' e x t r a c t i o n des c o r p s é t r a n -
gers de l ' e s t o m a c p a r l ' inc i s ion é p i g a s t r i q u e es t u n e o p é -
rat ion f o r t g r a v e , s o u v e n t m o r t e l l e . 

« Quan t a u p r o j e t d ' e m p l o y e r les é l e c t r o - a i m a n t s p o u r 
l 'extract ion p a r les voies n a t u r e l l e s d e s c o r p s é t r a n g e r s 
en fer , c ' es t l à u n e idée q u i es t e n t i è r e m e n t d u e à 
M. Trouvé et q u i m e p a r a i t f é c o n d e . 

M. Leroy de Méricourt. — Au s u j e t de l ' e spo i r de 
M. Trouvé d ' e x t r a i r e des c o r p s é t r a n g e r s en f e r a u m o y e n 
d'un é l e c t r o - a i m a n t , j e c ro i s q u ' i l y a là u n e i l l u s ion , c a r 
en a d m e t t a n t que ces c o r p s so ien t sa i s i s , ils ne p o u r r a i e n t 
t raverser le c a r d i a d o n t l a c o n t r a c t i o n l e u r o p p o s e r a u n e 
rés is tance b i e n s u p é r i e u r e à 4 o u 5 k i l o g r a m m e s . 

M. Polaillon. — Rien n e p r o u v e q u e l 'on ne p u i s s e p a s 
d is tendre l ' e s t o m a c et le py lo re , avec de l ' e a u o u u n gaz, 
par exemple , et q u e l ' on n ' o b t i e n n e p a s a i n s i l a p e r m é a b i -
lité du c a r d i a . 

M. Leroy de Méricourt. — S a n s d o u t e , m a i s o n ne p e u t 
ainsi d i s t end re l ' a n n e a u c a r d i a q u e . 



M. Polaillon. — Au moment d'un effort de vomisse-
ment, le cardia s'ouvre et l'on pourrait en profiter pour 
faire sortir le corps étranger saisi par l'électro-aimant. 
Lorsque M. Félizet opéra son malade, dans le cas que 
j 'ai cité tout à l'heure, il fit préalablement vaporiser 
de l'éther dans l'estomac, et lorsqu'il parvint sur cet 
organe, il le trouva distendu et dur comme un tambour. 
On pourrait imiter cette manière de faire pour distendre 
l'estomac et faire agir l'électro-aimant dans sa cavité. 

M. Larrey. — Je partage la confiance de M. Polaillon 
au sujet de la possibilité de l'extraction par f électro-ai-
mant des corps étrangers en fer introduits dans l'estomac; 
On pourrait d'ailleurs faire, au préalable, quelques essais 
sur les animaux. 

3/. Goubaux. — M. Polaillon a raison de dire que 
l'injection d'eau ou de gaz dans l'estomac permettrait 
facilement la distension de cet organe et même du cardia. 
I l m'est arrivé maintes fois, chez les chevaux, après avoir 
fait l'œsophagotomie, de voir des aliments, tels que la 
farine d'orge délayée dans de l'eau, revenir par l'ouver-
ture ainsi pratiquée lorsque l'estomac était rempli et 
gonflé. » 

Nous bornons nos citations à ces quelques obser-

vations intéressantes et typiques . 

Téléphones et microphones. 

Nous avons d é j à cité les téléphones comme d'excel-
lents galvanoscopes décelant l a présence d'un champ 
magnétique ou électrique d'une très faible iiitensité 
(p. 97). Cette extrême sensibil ité les recommandait 
spécia lement à l a phys iologie et i ls n'ont pas man-

qué, en effet, d'y trouver de nombreuses appl icat ions . 
E n ce qui concerne le genre de téléphone à em-

ployer, c'est côté peu important ; leur variété est 
aujourd'hui te l lement grande qu'il n'y a p lus que 
l 'embarras du choix . Tous les systèmes sont bons et 
on ne devra se préoccuper que de la sensibil ité et de 
la bonté de la fabricat ion. Toutefois on devra préfé-
rer les té léphones rendus plus délicats par l 'adjonc-
tion d'un système microphonique . 

L e pr inc ipe du microphone, dû à Hughes , est basé 
sur l a concordance des var iat ions de résistance d'un 
circuit électr ique comprenant certains conducteurs 
(charbon, poudre, l imai l le , etc.), et des v ibrat ions 
sonores ou mécaniques se produisant à proximité . 

Nous avons constru i t plusieurs espèces de m i c r o -
phones qui jo ignent à une extrême sensibil ité une 
solidité r a r e dans ces sortes d'apparei ls . 

Ces microphones ressemblent à de petites lanternes 
sourdes, dont l a bougie est remplacée par un c r a y o n 
de charbon. I l s peuvent être portés en poche sans le 
moindre inconvénient et se prêter à toutes les expé-
riences. 

Une montre peut se p lacer sous ou sur le mic ro-
phone à volonté. L e s insectes s'y t rouvent empri-
sonnés directement et on entend tous leurs ébats. 

Ce microphone, placé au mi l ieu d'un appartement , 
en révèle tous les secrets, et une mouche placée à 
l'intérieur semble , dans le téléphone, faire des efforts 
inouïs pour en sortir . C'est que le cy l indre sert de 
caisse de résonnance qui concentre toutes les v ib ra -
tions sur le cy l indre de charbon artif iciel placé a u 
centre ; de l à sa sensibi l ité. 



M. Polaillon. — Au moment d'un effort de vomisse-
ment, le cardia s'ouvre et l'on pourrait en profiter pour 
faire sortir le corps étranger saisi par l'électro-aimant. 
Lorsque M. Félizet opéra son malade, dans le cas que 
j 'ai cité tout à l'heure, il fit préalablement vaporiser 
de l'éther dans l'estomac, et lorsqu'il parvint sur cet 
organe, il le trouva distendu et dur comme un tambour. 
On pourrait imiter cette manière de faire pour distendre 
l'estomac et faire agir l'électro-aimant dans sa cavité. 

M. Larrey. — Je partage la confiance de M. Polaillon 
au sujet de la possibilité de l'extraction par Télectro-ai-
mant des corps étrangers en fer introduits dans l'estomac-, 
On pourrait d'ailleurs faire, au préalable, quelques essais 
sur les animaux. 

3/. Goubaux. — M. Polaillon a raison de dire que 
l'injection d'eau ou de gaz dans l'estomac permettrait 
facilement la distension de cet organe et même du cardia. 
I l m'est arrivé maintes fois, chez les chevaux, après avoir 
fait l'œsophagotomie, de voir des aliments, tels que la 
farine d'orge délayée dans de l'eau, revenir par l'ouver-
ture ainsi pratiquée lorsque l'estomac était rempli et 
gonflé. » 

Nous bornons nos citations à ces quelques obser-

vations intéressantes et typiques . 

Téléphones et microphones. 

Nous avons d é j à cité les téléphones comme d'excel-
lents galvanoscopes décelant l a présence d'un champ 
magnétique ou électrique d'une très faible iiitensité 
(p. 97). Cette extrême sensibil ité les recommandait 
spécia lement à l a phys iologie et i ls n'ont pas man-

qué, en effet, d'y trouver de nombreuses appl icat ions . 
E n ce qui concerne le genre de téléphone à em-

ployer, c'est côté peu important ; leur variété est 
aujourd'hui te l lement grande qu'il n'y a p lus que 
l 'embarras du choix . Tous les systèmes sont bons et 
on ne devra se préoccuper que de la sensibil ité et de 
la bonté de la fabricat ion. Toutefois on devra préfé-
rer les té léphones rendus plus délicats par l 'adjonc-
tion d'un système microphonique . 

L e pr inc ipe du microphone, dû à Hughes , est basé 
sur l a concordance des var iat ions de résistance d'un 
circuit électr ique comprenant certains conducteurs 
(charbon, poudre, l imai l le , etc.), et des v ibrat ions 
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Disposé comme l ' indique la figure 189. i l transmet-
trait non seulement le tic tac de l a montre, mais 
encore s imul tanément tous les bruits produits aux 
alentours : l a voix , le bruit des pas, u n frôlement 

Fig. 189. — Microphone cylindrique Trouvé en position pour 
percevoir les plus faibles brui ts , mais des bruits saccadés. 

quelconque qui ne seraient pas entendus directe-

m e n t à l 'orei l le . 
I l e n est aut rement si on le suspend par ses cor-

dons a u n e potence (fig. 190). Dans ces conditions, on 
entend à peine le bruit de l a montre, a ins i que les 
bruits de frottements légers ; mais , par contre, les 
v ibrat ions sonores sont seules transmises et acquiè-
rent une grande netteté. L e t imbre de la vo ix est 
aussi parfa i t qu'avec deux téléphones ordinaires . 

L a sensibi l ité var ie avec l ' inc l inaison de l'instru-
ment ; elle est m a x i m u m lorsqu' i l occupe l a position 
vert ica le , comme dans l a figure 190. I l devient de 
moins en moins sensible ju squ 'à l a position horizon-
tale. 

Ces différentes inc l ina isons et, c o m m e conséquence 

la graduat ion, s 'obtiennent avec l a p lus grande faci-
lité en faisant var ier l a longueur d'un des fils de sus-
pension, sans toucher à l 'autre, de façon à lui faire 
prendre toutes les positions. 

Fig. 190. — Microphone cylindrique Trouvé en position pour 
recevoir un iquement les vibrations sonores. 

Placé sur une sorte de petite planchette en équerre , 
maintenue appl iquée sur une ceinture élast ique dans 
le voisinage du cœur et des poumons , i l révèle les 
bruits anormaux ou morbides dont ces organes sont 
le siège. 

L a figure 191 représente un autre modèle très 
simple et très peu cher du mic rophone Trouvé . 

I l n'est plus composé que d'un pied et d'une tige 
isolante supportant u n chapeau, et le c r a y o n de 
charbon artificiel est intercalé entre ce pied et le cha-
peau. 

Le disque peut tourner autour de la tige pour per-



mettre le réglage, e n d o r m a n t toutes les obliquités au 

c r a y o n de charbon. 
Désirant soustraire le microphone aux causes de 

Fig. 191. — Microphone Trouvé très simplifié. 

perturbat ions extérieures auxquel les cet appare i l est 
trop f réquemment soumis , nous nous sommes spécia-
lement appl iqué avec l a co l laborat ion de M. H . de 
B o y e r à c réer un mic rophone qui , b ien que très sen-
sible ne se la issât pas inf luencer , et susceptible d'être 
appl iqué a u x recherches phys io logiques . L 'appare i l 
(fig. 192) constitue une vér i table c h a m b r e micropho-
nique avec laque l le des expér iences , physiologiques 
ou autres, pourront être effectuées dans des condi-
tions déterminées et capables d'être modifiées.au gré 
des expér imentateurs . O n voit qu' i l consiste essen-
t iel lement en deux c i rcui ts électr iques isolés l 'un de 
l 'autre ; dans le cas des expériences de physiologie 
muscu la i re que MM. de B o y e r et T r o u v é ont commu-
niquées à l a Société de biologie, le 17 janvier/1880, 
l 'un de ces c ircuits était excitateur du muscle , l 'autre 
communiqua i t , nécessa i rement , avec le téléphone. 

Fig. 192. — Microphone de MM. de Boyer et Trouvé 
destiné aux recherches générales de physiologie. 

A, t u b e fixé a u s o c l e s u p é r i e u r . — B, t u b e p o r t a n t l a p o t e n c e e t l e m i c r o -
p h o n e C . Ce t u b e e s t m o n t é à f r o t t e m e n t d u r s u r l e t u b e A, e t s ' a b a i s s e o u 
s ' é l ève à v o l o n t é a u m o y e n d ' u n e c r é m a i l l è r e e t d ' u n p i g n o n p. — C. m i c r o -
p h o n e t r è s s e n s i b l e . — " » ¡ , m u s c l e e n e x p é r i e n c e ; i l p o r t e s u s p e n d u à s o n 
e x t r é m i t é u n e p e t i t e b o u l e m u n i e d ' u n c r o c h e t e t d ' u n e p o i n t e e n p l a t i n e 
q u i p l o n g e d a n s u n g o d e t d e m e r c u r e . L e s flèches s i t u é e s à g a u c h e d u d e s -
s in i n d i q u e n t le s e n s d u c o u r a n t m i c r o p h o n i q u e ; c e l l e s d e d r o i t e , le s e n s d u 
c o u r a n t e x c i t a t e u r . 

coup d'œil sur l a f igure et l a légende -explicative pour 
nous dispenser d'une plus ample description. 

Ayant complètement soustrait le microphone aux 

L e s contacts de ces circuits se font tous au m e r c u r e , 
et le modèle du microphone employé dans ces der-
niers essais était vert ica l ; i l suffira, du reste, d'un 



influences autres que les chocs mécaniques , MM. de 
B o y e r et T r o u v é ont constaté que le t rava i l du muscle 
sain ne donne pas l ieu à un choc mécan ique , qu'il 
agit par ondulat ions lorsqu' i l e s t l ib re de se contracter 
sans effort et sans rés istance. Des dispositions nou-
vel les permett ra ient d'expérimenter sur les vibrations 
molécula i res qui peuvent se produire dans le muscle . 

Nous avons d'ai l leurs présenté sur ce sujet spécial 
le 15 ju i l l e t 1877, à l a Société de biologie de P a r i s , 
un appare i l destiné à donner une idée du mode de 
contraction musculaire. La Gazette des Hôpitaux du 
17 jui l let donnai t l a descr ipt ion de cet appare i l : 

« M. Onimus présente à l a Société, au nom de 
M. T rouvé , un appare i l électr ique destiné à mettre 
en évidence le mode de contract ion muscu la i re . 

« M. T rouvé , frappé des effets considérables que 
produisait sur ses musc les un faible courant élec-
tr ique, a pensé que là devait rés ider u n des princi-
paux récepteurs de l a force électromotrice. Ce fut 
dans ce sens qu'i l d i r igea ses expériences, dont le 
résultat fut l a construct ion d'un inst rument répondant 
à toutes les affections du musc le . 

« M. T r o u v é a assimilé les molécules act ives du 
muscle à de petits électro-aimants s 'att irant par leurs 
pôles contraires . I l est facile de comprendre de suite 
le t rava i l produit par un pare i l mécan i sme. L'effort 
exercé par deux électro-aimants, mult ipl ié par l a sur-
face de section, donne bien l' idée du t rava i l produit 
par le système et l 'ampl i tude du mouvement , mais ne 
peut rendre compte des effets considérables pbservés 
sur le musc le . A u s s i M. Trouvé , continuant son étude, 
acquit l a preuve qu'il fal lait nécessairement totaliser 

chaque effort individuel des électro-aimants, car ce 
total devait donner mathémat iquement l a résultante 
de la puissance totale du système, et par ce la même, 
fournir une plus haute idée de l 'énergie du musc le . 

« Quel pouvait être maintenant le mécan i sme pou-
vant totaliser les efforts? 31. T r o u v é , se rappe lant ce 
jeu des enfants appelé grenoui l lette, qu i consiste dans 
des para l lé logrammes art iculés fa isant mouvoi r des 

soldats, construis it un appare i l (fig. 193) qui se com-
pose d'une série d 'é lectro-a imants s'attirant entre 
eux par leurs pôles contra ires , et réunis par des 
parallélogrammes art iculés qui en totalisent les 
efforts. Sans oser rappeler , en aucune façon, la forme 
du muscle, et sans prétendre en reproduire tous les 
effets, ce petit apparei l en expl ique cependant quel-
ques propriétés, et permet, dès maintenant , de for-
muler l a théorie suivante : 

« L a puissance d'un muscle est l a résultante de 

Fig. 193. — Muscle artificiel Trouvé. 



toutes les attractions molécula i res part ie l les . Ce petit 
apparei l expl ique, d'une façon très satisfaisante, la 
contract ion totale d'un musc le , par 1'electrisation loca-
l isée (méthode d e D u c h e n n e , de Boulogne) sans avoir 
recours à des actions réflexes ou à l a propagation de 

l 'ébranlement molécula i re . -

« I l permet encore d'expl iquer l a persistance de 

la contract ion muscu la i re par l a persistance du 

magnét isme. » 
O n doit à M. le D1' Boudet de Par i s d'autres micro-

phones qui ont donné, entre ses mains , des connais-
sances précieuses sur l a d y n a m i q u e du musc le . 

S o n mvophone , entre autres (fig- 194), se compose 
d 'un transmetteur téléphonique B fixé dans 1 axe 
d'une cavité hémi-e l l ipsoïque close hermetiquement 
par une m e m b r a n e de p a r c h e m i n ou d ebonite ren-
f o r ç a n t l e s v ibrat ions communiquées . 

L e s y s t è m e mic rophonique est formé de deux char-
bons H, D, dont le p remier est sol idaire du telephone 
et le second supporté par u n chariot à vis permet. 

^ I ) a n s ^ c i r c u i t est intercalé une pi le et un récep-

teur téléphonique. 

L e mvophone a démontré à M. Boudet de Par », 

que si le muscle sain ne produit aucun bruit , les 

muscles para lysés donnent un bruit très faible. 
« L e s piles que l'on doit employer de p r e f e r e o * 

(pour act ionner les microphones) , dit M. Boude 
de P a r i s sont év idemment cel les <̂ ui donnent 

« Des Applications du téléphone et du microscope à la phy-
siologie et à la clinique. 

le courant le p lus constant. Mais ici interv ien-
nent d'autres considérations, et tout d'abord celle 
de l a nature même du courant. Toutes les expé-
riences que j 'a i entreprises à cet égard m'ont 
démontré que les courants de tension, fournis p a r 
des piles à grande résistance intér ieure , sont b ien 
préférables aux courants de quantité, pi les à grandes 
surfaces et à faible résistance intérieure. C'est du 

A, c h a r i o t p o r t a n t un c h a r b o n m o b i l e . — B. t r a n s m e t t e u r t é l é p h o n i q u e 
e x p l o r a t e u r . — D, c h a r b o n m o b i l e . — H , c h a r b o n fixe. — I , r e s s o r t d e p a p i e r 
r é g l a n t l a p r e s s i o n d e s c h a r b o n s . — V, vis m i c r o m é t r i q u e p o u r d e s c e n d r e 
ou r e l e v e r à l a m a i n le c h a r i o t A . 

Fig. 194. — Myophone Boudet de Paris. 

reste ce qui ressort des expériences de la p lupart des 
physiciens, pu isque , pour les communicat ions micro-
téléphoniques à de grandes distances, on substitue 
les courants induits aux courants cont inus (système 
Edison). 

« Depuis longtemps déjà , E . G r a y avait reconnu la 
valeur de ce pr inc ipe : « les émissions électr iques 
« doivent avoir une tension considérable pour rendre 
« l'effet perceptible à l 'oreil le. » 

« Le courant qu'i l f audra employer de préférence 
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sera donc ce lu i fourn i par des pi les constantes, à 

p e t i t e s surfaces, et réunies en tension, c'est-a-dire 

nar leurs pôles de noms contraires. 
P L e s petits éléments au sulfate de cuivre construits 

p a T r o u v é sont excel lents pour ce genre d'expe-
r iences avec deux couples seulement, le téléphoné 
= i les bruits du cœur et du musc le en con-

raction avec assez d'intensité pour les rendre per-
ceptibles à p lus ieurs cent imètres de son embou-

chure . » 

U n des p lus ingénieux instruments d'électrophy-
s i o l o s i e est le pont différentiel à induction du 

f a u t e u r - c'est une vér i table balance électrique 
* C o n n a î t r e et de graduer des inten-

^ ^ t b i ^ ' i X t r i c e B sont enroulés , en sens 

contra i res , deux circuits indépendants de résistances 

na faitemènt égales. L e noyau est en fer doux et 

f o u repose sur une planchette de 10 centimètres 

côté portant p lus ieurs bornes. L e s rheophores de la 

pile v i e n n e n t aux bornes a et b. 
1 Celui qui v ient en a traverse a u préa lable le ys 
tème d'un électro-aimant et d'un d iapason ' (flg. 195) 

, „ a n s ces dernières a,mées II Baudet J Paris avait spon-
tanément reconnu la supéno te dans le cas p , ^ ^ 
in ter rupteur à mouvement d 0 1 ' ° S r d a n s des conditions sem-
son électrique (flg. 255), pour ^ " ^ ' ' ¿ J l f e t a e s résultat, 
blables, des courants toujggrs c o n f i a i t e s J ; a . 
physiques 0 1 1 P 1 1 ^ 8 1 " ^ 'égales quel que 

* * — d u m o i n s d a n s 

d e J S S S - - t i o n s du diapason n'est pas non plus 

formant interrupteur , puis i l se bifurque à l a borne. 
L'une des branches v a s 'enrouler de droite à gauche 
sur la bobine centrale, et revient à l a borne b et à l a 
pile P . L a seconde branche (pointil lée) s 'enroule au 

Fig. 195.— Pont différentiel de Boudet de Paris it induction. 

contraire de gauche à droite, re joint une borne et un 
rhéostat puis rentre par l a borne b à l a pile. 

Quant au fil induit dont les extrémités sont fixées 

considérable et ne s 'étend guère aux courants de petite f ré -
quence, tandis que celui de l ' interrupteur est pour ainsi dire 
indéfini et convient aussi bien, sinon mieux, dans les cas de 
petite fréquence que dans ceux des vibrations très rapides. On 
comprend ainsi la décision qu'avait prise l 'éminent thérapeute 
•le substituer, dans son pont différentiel, l ' in terrupteur à mou-
vement d'horlogerie au diapason. 



en i et ï , i l s 'enroule sur les deux c i rcui ts inducteurs 

et se trouve rel ié à u n téléphone. 

Q u a n d les rés istances de ces deux circuits induc-
teurs inverses sont exactement équivalentes, le télé-
phone n'accuse a u c u n bru i t à l 'orei l le . Mais si la 
rés istance vient à augmenter ou d iminuer l'intensité 
du courant dans l 'un d'eux, ce qui s'obtient facile-
ment par l a manœuvre du rhéostat, i l n 'y a plus de 
juste compensat ion dans les inducteurs et il se pro-
duit un courant induit que le téléphone dénonce. 

L e pont différentiel se prête très bien à l a mesure 
de l a sensibil ité de l 'ore i l le ; seulement l ' interrupteur 
à d iapason ou à mouvement d'horlogerie est rem-
placé souvent ici par un microphone (fig. 196). Une 
orei l le fine ou hypéresthésiée perçoit dans u n télé-
phone ordinaire des var iat ions de résistance de 2 ou 
3 ohms et moins , quand une orei l le paresseuse n'est 
sensible qu'à une différence de 5 , 1 0 , 20, 40, 80 ohms 
et plus. 

L ' emplo i de l ' interrupteur à mouvement d horlo-
gerie s ' impose ic i avec p lus de r igueur encore que 
dans le cas du pont différentiel s imple. (Voir l a note 
de la page 386.) T o u t d'abord les inconvénients du 
microphone dans un cas semblable sautent aux yeux. 
Dès 1888, Boudet de P a r i s recommandai t (Electricité 
médicale) de délaisser le microphone pour le diapa-
son. « O n a fait, d isait- i l , à l 'emploi du microphone 
une object ion fort j u s t e ; en effet, les microphones 
diffèrent beaucoup entre e u x ; leurs v ibrat ions, pour 
un son d'une même intensité, ont rarenient des am-
plitudes semblab les ; par conséquent, toutes choses 
égales d'ai l leurs , les résultats du pont différentiel 

varient avec les microphones employés . I l est donc 
préférable de suppr imer cet inst rument , et, puisque 
le téléphone récepteur produit toujours u n son, 
quel que soit le mode de var iat ion du courant , on 

remplace le microphone par un diapason inter rup-
teur... » Boudet de Par i s n'avait pas poussé assez 
loin, tout d'abord, sa cr it ique. I l se serait vite aperçu 
et effectivement il s'est finalement conva incu que, 
tout comme les mic rophones , les diapasons « diffè-
rent beaucoup entre eux » et que des courants d'in-
tensités égales sont lo in de leur impr imer des ampl i -
tudes égales et, comme conséquence, des tonalités 
semblables; ce sont pourtant ces tonalités qui servent 
a graduer les courants et à j u g e r de leur grandeur . 

Pont différentiel de Boudet de Paris disposé pour 
la mesure de la sensibilité auditive. 

Fig. 196. — 



E v a l u e r l a sensibi l ité auditive d'un sujet dans ces 
conditions ne comporta i t pas une précis ion bien 
r igoureuse , d'autant que la sensibi l ité auditive du 
médec in l u i - m ê m e , l 'éducation musica le de son 
orei l le , était une équation personnelle qu'il aurait 
fa l lu déterminer p réa lab lement ; et l a chose présente 
toujours quelque difficulté assez grande. 

Avec l ' interrupteur à mouvement d'horlogerie, tous 
ces inconvénients disparaissent. On est sûr , avec cet 
instrument , le générateur d'énergie étant constant, 
d'avoir au moment vou lu le nombre d'interruptions 
vou lu , sans qu'on ait à tenir compte d'aucun coeffi-
cient personnel , et cela avec des courants constam-
ment égaux en durée bruta lement rythmés. L e télé-
phoné récepteur des courants v ibre donc toujours 
dans les mêmes conditions, et c'est l à l a condition 
essentielle. 

C'est lors d'une visite dans notre laboratoire que 
M. Boudet de P â t i s reconnut l a supériorité de notre 
interrupteur sur le diapason dans le pont différentiel 
audiométr ique. Nous faisions monter pour MM. "Weiss 
et Mergier, de l a Facu l té de médecine, un de ces 
interrupteurs . M. Boudet nous fit l 'honneur de nous 
demander de lui confier un des apparei l s , et peu de 
j o u r s après il venait nous faire part des heureux ré-
sultats qu'i l en tirait et de sa résolution de l'adopter 
définit ivement. L a mort l 'a empêché de publ ier ses 

observations. 

L e pont différentiel peut encore serv i r a l a mesure 

des résistances. E n effet, si on intercale l a résistance 

à mesurer dans le premier c i rcuit après avoir mis en 

pla ce 1 interrupteur , on a u r a à lecture directe sur le 
rhéostat l a résistance cherchée, quand, à l 'aide de ce 
rhéostat, on a u r a introduit une nouvel le résistance 

(elle que l'oreil le ne percevra plus aucune v ibrat ion 
téléphonique. 

Le téléphone peut d'ai l leurs être remplacé par u n 
galvanomètre très sensible à fil fin G (fig. 497). 

Fig. 197. — Pont différentiel de Boudet de Paris disposé pour 
la mesuie des résistances ou excitants . 



L à ne se bornent pas les services que le téléphone 

et le mic rophone , ma lgré leur créat ion récente, ont 

rendus à l a phys iologie et à l a cl inique. R ichardson 

et Boudet de Par i s sont parvenus à l 'appl iquer à 

l 'auscultation. 
« Dans l 'auscultat ion ordina i re , dit le D r L a r a t , 

dans son excel lent Précis d'électrothérapie, l 'oreille 
perçoit des sons qui sont une résultante d'un 
ensemble de bruits secondaires. L e microphone , au 
contra i re , dissocie ces sons. A ins i , à l'état n o r m a l , le 
p remier bruit ca rd iaque entendu au n iveau de la 
pointe est un son c la i r , court et de tonalité élevée, 
quand on ausculte avec l 'orei l le . Avec le micro-
phone, on entend u n son sourd et de basse tonalité. 
I l est b ien certa in néanmoins que le bruit révélé par 
le microphone est le v ra i , puisque, produit par la 
contract ion du musc le card iaque, il est forcément de 
basse tonalité et d'une assez grande durée, tandis 
que le bruit recuei l l i par l 'orei l le provient surtout 
du choc de la pointe du cœur contre l a paro i tho-
rac ique et un peu du bruit va lvu la i re . 

5 L 'emplo i du mic rophone exige donc un appren-
tissage part icul ier . 

« L'instrument nommé sthétoscope microphonique 
reçoit les bruits intra-thorac iques au m o y e n d'une 
t ransmiss ion par l 'a ir . 

« L e s bruits à étudier sont recueil l is localement 

par une petite embouchure et conduits par un tube 

de caoutchouc jusqu'à l ' intér ieur d'une capsule 

métal l ique recouverte d'une fine membrane tendue 

et sur laquel le est fixé le contact var iable du micro-

phone.. » 

C'est, comme nous l 'avons dit, R i chardson qui le 
premier i m a g i n a d'appl iquer le mic rophone à l'aus-
cultation. 

Voic i , d'après the Lancet (25 octobre 1879), t r a -
duction du D r Bardet ' , les résultats obtenus p a r 
Richardson et présentés par lu i à l a Société royale 
de Londres : 

« Les bruits recuei l l is sont au nombre de trois : 
l'un est long, correspondant à l a l igne d'ascension du 
tracé sphygmograph ique et représentant l ' impuls ion 
du ventricule gauche. C'est le premier bruit ; un 
autre correspond à l a l igne descendante et obl ique 
du tracé, c'est le deuxième b r u i t ; et le troisième cor-
respond à la petite ascension du tracé, causée par 
l'occlusion des va lvu les aortiques. 

« Dans les cas de maladie , les trois bruits ord ina i -
rement fournis par le téléphone sont modif iés de 
diverses façons. 

«• Dans les palpitat ions, pendant le paroxysme, on 
n'entend plus trois bruits distincts, ma i s un bru.it 
rotatoire, rappe lant ce lu i d'une roue de m o u l i n tour-
nant très vite. 

« Dans les cas d'insuffisance aortique avec régur-
gitation, i l existe un quatr ième bruit , très court , 
souvent très distinct et facile à reconnaître . 

« Quand l ' impuls ion ventr icu la i re est augmentée , 
le premier bruit est prolongé et le second est moins 
prononcé. 

« Le manque de force du ventr icule est indiqué 
par la brièveté du premier bru i t , et le re lâchement 

' Traité élémentaire et pratique d'Electricité médicale. 



artériel s 'accuse par la faiblesse des deuxième et 
troisième bruits . 

® L e s intermittences du cœur sont marquées , dans 
les cas graves , par des interval les de s i lence com-
plet ; mais dans les cas moins prononcés , lorsque le 
malade est l u i - m ê m e inconscient de ces intermit-
tences, on peut entendre une série de bruits ou de 
v ibrat ions très dél icates, comme si le ventr icule , 
incapable de donner un véritable battement, n'en-
voyait pas moins le sang dans l 'arbre artér ie l . 

« Dans l 'anémie, outre les trois bruits ordinaires , 
on entend souvent un faible m u r m u r e ; et dans cer-
ta ins cas, a lors même que l 'anémie n'est pas le symp-
tôme prédominant , on peut encore parfois recon-
naître ce m u r m u r e . » 

Boudet de Pâr i s , auquel r ien de ce qui touche 
à l a té lémicrophonie physiologique n'est étranger, 
u modifié l 'appare i l de R i c h a r d s o n en lui adaptant 
le pr inc ipe et l a phys ionomie de son myophone, 
perfectionné et rendu plus sensible pour l a circons-
tance (fig. 198). 

L a légende suffit à l a compréhens ion de l'appa-
rei l . 

Gomme le sphygmophone ci-dessus avait l ' incon-
vénient grave de peser sur les vaisseaux auscultés, 
M. Boudet l 'a remplacé clans quelques cas par un 
nouveau mic rophone à t ransmiss ion (fig. 199). 

Dans une boîte est enfermé un tambour T assez 
semblable à ceux de M. Macey et dont l a membrane c 
faite en vessie de porc est fortement tend,ue. Ce tam-
bour est en c o m m u n i c a t i o n par tube acoustique avec 
un petit embout d'ivoire ou de corne B, en forme 

Fig.*198. — Sphygmophone de Boudet de Pâr is . 

A , g u i d e d e c u i v r e d u c h a r i o t B . — B, c h a r i o t p o r t a n t u n d e s c h a r b o n s . — 
C. v i s d e s e r r a g e p o u r a v a n c e r o u r e c u l e r le c h a r b o n m o b i l e D . — D . c h a r -
b o n m o b i l e . — l i , r e s s o r t m é t a l l i q u e p o r t a n t l e c h a r b o n H . — F , r e s s o r t 
p o r t a n t le t r a n s m e t t e u r t é l é p h o n i q u e e x p l o r a t e u r . — G, v i s r é g u l a t r i c e d e s 
p re s s ions d e l ' e x p l o r a t e u r K s u r l ' a r t è r e . — H . c h a r b o n d e c o n t a c t . — 
1, r e s s o r t en p a p i e r é c o l i e r r é g l a n t l a p r e s s i o n d e s c h a r b o n s . — V , v i s m i -
c r o m é t r i q u e r é g l a n t l a h a u t e u r d u c h a r i o t I! s u r le g u i d e A . — L , a i l e t t e s 
mobi les m a i n t e n a n t l ' a p p a r e i l s u r le b r a s . 

membrane c ; l 'autre est maintenu par une fourchette 
fixée à un pied métal l ique où aboutit l 'un des pôles 
de la pile. L e réglage s'opère par un moyen très 

d'entonnoir, qui constitue l 'explorateur et ne s'ap-
plique que p a r son poids très léger sur l a peau, au 
niveau des va isseaux. 

Un des charbons mic rophoniques est col lé sur l a 



simple indique à M. Boudet par M. d'Arsonval. Le 
ressort en papier est remplacé par l'attraction 
qu'exerce une vis M en acier aimanté sur une petite 

aiguille d'acier couchée sur la partie supérieure du 
charbon horizontal. r 

Thomson, chirurgien anglais à Y University Col-
lege hospital, a tenté de son côté d'appliquer le 

microphone à la recherche des calculs vésicaux. 
Voici les principaux passages de la leçon du 

célèbre professeur anglais tels que nous les trouvons 
dans Le microphone et ses applications en médecine 
du D r Giboux. 

« J'ai entre les mains une sonde ordinaire à 
laquelle est adapté un microphone. Vous voyez un 
petit morceau de charbon de cornue transversale-
ment placé sur le premier. S i j e frappe maintenant 
un corps quelconque avec le bec de la sonde, une 
onde sonore se propage à travers le métal de l' ins-
trument et arrive sur ce morceau de charbon qui, 
mobile, reçoit le mouvement et le transmet au cir-
cuit. Il suffît de toucher la pointe d'une épingle, 
l'onde se forme et progresse, un changement molé-
culaire s'effectue dans ce fragment de charbon : ici 
cesse l'onde acoustique, qui se change en courant 
électrique capable de reproduire dans un téléphone 
le son qu ia donné lieu à cette ondulation. Mais voyez 
le côté mystérieux de l 'appareil ; bien que l'onde 
sonore soit faible, elle est amplifiée à l'instant même 
où elle devient onde électrique.. . 

« Voici une vessie artificielle en gutta-percha con-
tenant un petit calcul. Vous voudrez bien supposer 
que nous soupçonnons la présence dans cette vessie 
d'un calcul ou d'un fragment de pierre que nous y 
aurions laissé. Avec une sonde ordinaire vous pouvez 
bien atteindre ce corps ; mais cela ne saurait vous 
donner la certitude de sa présence. Si vous employez 
l'instrument que voici et si vous touchez avec cette 
sonde un calcul, même minime, le téléphone vous le 
révélera à l'instant, comme cela se passe dans l'expé-
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r ience que j e prat ique en ce m o m e n t sous vos yeux. 
J 'a i dé jà expér imenté sur le v ivant , et j e regrette de 
ne pas avoir au jourd'hui le malade à m a disposition. 

& I l y a eu quelques difficultés pour construire un 
m i c r o p h o n e qui pût serv i r à l 'usage auquel nous le 
destinions. 11 en est de cet ins t rument comme du 
baromètreanéro ïde . A ins i , par exemple , si vous voulez 
mesurer du n iveau de la m e r ju squ 'à c inq mille 
pieds, vous vous serv i rez d'un instrument gradué 
pour cet usage ; mais si vous désirez m e s u r e r une 
hauteur double, vous aurez nécessairement besoin 
d 'un autre instrument . U n baromètre anéroïde ne 
suffirait pas pour connaître l a hauteur , à diverses 
altitudes, du m.ontBlanc , dont le haut sommet mesure 
quinze mi l le pieds par exemple ; dans ce cas, vous 
auriez recours au baromètre à m e r c u r e , l'anéroïde 
ne donnant des indicat ions précises que pour une 
hauteur préa lablement déterminée. 

« A ins i en est-il du microphone. S i j e plaçais dans 
ce c i rcuit un modèle ord ina i re de cet instrument, 
nous n'obtiendrions pas de bons résultats . Notre mi-
crophone , j e vous l'ai montré , n'est pas assez délicat 
pour révéler le vol d'une mouche . M. le professeur 
Hughes dit qu'avec le microphone ordinaire l a pro-
menade d'une mouche enfermée dans un sachet de 
moussel ine fait autant de bruit que le pas d'un élé-
phant sur le pavé, ce que j 'a i moi-même perçu d'une 
man iè re parfa i te 1 . Dans une exhibit ion publique de 
cet inst rument devant un auditoire composé d'en-

r 
1 Les microphones des figures 189" et 190 permettent de re-

produire très exactement ces intéressantes expériences. 

viron 1,000 à '1,200 personnes, on employa un g r a n d 
téléphone : c'était un appare i l c i rcula i re en forme de 
trompette, qui conduisa i t les sons à l 'orei l le de tous 
les assistants. Cette disposition, qu i ne la isse r ien à 
désirer pour une conférence publ ique, ne convien-
drait pas dans l a recherche de la p ierre . 

« J'ai besoin de vous mont re r maintenant com-
ment l ' instrument peut être employé auprès d'un 
malade pr ivé ou dans une sal le d'hôpital . 

« Gomme j e vous l'ai dé jà dit, le mic rophone à 
employer ne doit pas être assez sensible pour trans-
mettre le bru i t produit par les pas d'une mouche . 
S'il en était autrement , quand vous introduir iez l' ins-
trument dans l a vessie, v o u s entendriez mi l l e brui ts 
divers causés par les frottements de l a pièce contre 
l'urèthre et l a vessie, et i l vous serait impossible de 
percevoir le choc du bec de la sonde contre le ca lcu l . 

« Vous pourrez juger , p a r ce que j e v iens de vous 
dire, d e l à difficulté que l'on rencontre souvent pour 
faire servir à l a prat ique les découvertes scientifi-
ques. Notre microphone , tel qu'i l est l à maintenant 
devant vous, vous para î t d'une construct ion facile, 
mais i l a fallu quelques heuresde travai l pour trouver 
la disposition que nous lu i avons donnée . . . 

« Soyez persuadés que vous n'obtiendrez pas un 
son différent suivant les différents corps frappés. L e 
courant électrique amplif ie seulement l'onde acous-
tique produite dans l ' instrument méta l l ique , ma i s 
elle ne donne pas un son dist inct pour chaque corps. 
Que vous touchiez un morceau d'étoffe, un ca i l lou, 
la membrane muqueuse cle l a vessie, ou un ca lcu l , 
le bruit est toujours le m ê m e , comme vous pouvez 



en juger par l'expérience que je fais actuellement. 
« S i vous aviez une batterie trop puissante, le bruit 

dû au frottement de la sonde serait augmenté, et 
vous ne réussiriez pas dans votre tentative. Les échos 
réunis d'une chambre peuvent également s'opposer 
à la réussite de l'expérience.' 

» Je vais maintenant placer la sonde dans l a vessie 
artificielle ; dès que je touche le petit calcul avec le 
bec de l a sonde, vous entendez un bruit aigu. La 
vessie contient de l'eau sale et boueuse, et je ne puis 
préciser moi-même le moment auquel j e touche le 
calcul, mais ceux d'entre vous qui écoutent avec le 
téléphone perçoivent le bruit produit par le choc. 

« E n résumé, vous pouvez, au moyen de cet ins-
trument, acquérir la certitude de l'existence de petits 
calculs dans l a vessie, tandis que, jusqu'à ce jour, 
vous n'aviez pour vous aider dans ce diagnostic que 
le toucher et l'ouïe naturelle. 

« I l est évident que cette nouvelle invention, qui 
augmente l' importance du cathétérisme dans la 
recherche des corps étrangers,, est également appli-
cable au cas où une balle, un éclat d'obus, une 
esquille ou tout autre corps serait placé au fond 
d'une plaie. » 

I l nous est permis de ne point nous associer entiè-
rement à ces conclusions du Dr Thomson. Sans doute 
on peut nous accuser d'être ici juge et partie ; pour-
tant un observateur impart ia l ne reconnaîtra sûre-
ment aucune supériorité en cystologie de la méthode 
microphonique sur l a méthode d'exploration élec-
trique simple (observation du D'" Perr in , p. 361) ou 
mieux encore sur la méthode polyscopique. 

Malgré les précautions prises, le chirurgien n'aura 
jamais, en entendant les chocs divers de son micro-
phone, l a certitude.parfaite qu'il a touché un calcul . 
Si, au contraire, armé du cystoscope électrique, il 
procède à l'examen minutieux de l'organe, l'éclaire-
ment intense lui fournira des renseignements que 
tout autre mode d'exploration serait incapable de 
donner. 

Quant à ce qui est des balles, des éclats d'obus, etc., 
restés au fond de la plaie, il est assez évident que de 
simples chocs sont tout à fait insuffisants pour difîé-
rentier un os d'un projectile, et à plus forte raison les 
projectiles plomb ou cuivre entre eux. Seul l'explo-
rateur électrique peut donner avec certitude ces 
nécessaires indications. 

La balance d'induction de Hughes (fig. 200) elle-
même est bien inférieure sous ce rapport spécial à 
l'explorateur électrique. 

Outre qu'elle ne permet nul lement de différencier 
les projectiles, elle est souvent impuissante aussi à 
dévoiler d'une façon certaine l a présence du corps 
étranger, et Insensibilité auditive de l'opérateur joue, 
là encore, un rôle assez important. 

L'explorateur électrique, au contraire, basé sur la 
propriété physique, immuable, par conséquent, de 
la conductibilité électrique des métaux, dénonce par 
«n signe toujours le même, d'intensité invariable, le 
présence du projectile recherché. I l n'admet aucum 
appréciation subjective, ambiguë ou douteuse. I: 
permet en outre de déterminer, très exactement, ce 
que ne peut faire la balance, ou qu'elle ne fait, dans 
'es cas exceptionnellement favorables que d'une 



façon très vague, la profondeur à laquelle s'est loge-
le projecti le. I l faut, en effet, pour que la balance 
donne des indications un peu satisfaisantes, que la 
nature et le volume de ce projectile .soient connus. 

M 1' 

et c'est fait ra re ; on ignore la plupart du temps le 
calibre de l 'arme à feu et, dans les explosions, la 
nature même du projecti le. Dans toutes les observa-
tions rapportées ci-dessus (p. 341 et suivantes), sauf 
dans celle du D r Po la i l lon pour la fourchette (p. 366), 
la balance n'eût été d'aucune utilité. 

Nous n'insistons pas davantage sur ce point, mais 
nous devons bien dire cependant que, où l a supério-
rité de l'explorateur s'accentue encore, c'est surtout 
pendant l a période d'extraction du projectile ; là, où 
la délimitation des contours de ce corps et son mode 
d'enkystement dans les tissus sont notions pour ainsi 
dire indispensables, où ce projectile fuit sous la près-

si'on continuelle qu'exerce l'opérateur pour le dé-
gager, où enfin il est souvent si solidement établi 
qu'il faut l'extraire à la curette parcelle par parcelle, 
comme le montre une des observations de M. le pro-
fesseur Berger (p. 333), et l'observation du D r 'Guyon 
rapportée page 359. 

Le principe de la balance de Hughes n'est autre 
que celui que Boudet de Par is a utilisé depuis dans 
son pont différentiel : 

Sur deux bobines B , B sont enroulés deux circuits, 
l'un inducteur, a' b', comprenant une pile P et un mi-
crophone M; l 'autre , induit , a b, dans lequel est 
intercalé un téléphone T. 

Le sens de l'embobinage sur chaque bobine est de 
sens inverse dans les deux circuits et les résistances 
de ces deux circuits sont parfaitement égales. 

Tant que l'égalité d'intensité qui découle de cette 
équivalence de résistance est maintenue, l'oreille ne 
perçoit aucun bruit dans le téléphone; mais dès que 
l'équilibre est détruit d'une quantité même très pe-
tite, les bruits du microphone se font entendre. 

Une balle approchée de l'induit suffît à faire vibrer 
le téléphone ; il en est évidemment de même si c'est 
l'induit qui s'approche de la balle. L e bruit du télé-
phone peut donc servir à indiquer la présence d'un 
projectile dans les tissus, et c'est cette méthode qui 
fut employée par Bell pour rechercher l a balle de 
M. Garfield, ancien président des États-Unis . 

Non seulement les appareils de l'électrophysio-
logie permettent de saisir les mouvements les plus 
faibles de l'économie humaine et leurs bruits les plus 
imperceptibles à l'oreille, mais grâce au D' Marey, on 



peut les enregistrer . Dans toutes les branches de la 
sc ience, le procédé graphique avait rendu les plus 
s ignalés serv ices ; à M. Marey revient l 'honneur 
d'avoir doté l a physiologie de cette féconde méthode. 

L a surface sur laquel le s' inscrivent en courbe les 
var iat ions du phénomène e n étude est un cyl indre 
noirc i a u no i r de fumée tournant autour de son axe 
et réglé par un mouvement d'horlogerie b ien régu-
l ier , de vitesse voulue . 

P o u r les graphiques de longue durée l 'apparei l 
Marey, a p p e l é p o l y g r a p h e par son inventeur , se com-
plète d'un char iot , mobi le para l lè lement à l 'axe du 
cy l indre enregis t reur , et entra îné lu i -même par un 
second mouvement d'horlogerie d'une grande régu-
lar ité . 

Fig. 201. — Levier du polygraphe Marey. 

Dans le polygraphe Marey, avec pied (fig. 201), 
u n léger tambour très aplat i est fermé à ses bases 
par deux m e m b r a n e s extensibles. I l est rempl i d'air. 
L ' u n e des m e m b r a n e s est appl iquée sur l'organe 

dont on veut étudier les mouvements ; sur l 'autre on 
a collé une légère rondel le d 'a lumin ium capable de 
supporter les attouchements d'un sty le sol idaire du 
levier enregistreur . L e système style et levier est 
articulé dans une pièce méta l l ique en forme de four-
chette au moyen de deux fines goupi l les qui ne lui 
laissent prendre que les mouvements de la m e m b r a n e 
oscillante. 

L a sensibil ité de l ' instrument est var iab le . On la 
détermine à son gré en faisant seulement gl isser le 
style-curseur sur le levier : pour une m ê m e force mo-
trice, celle de l 'organe, l 'amplitude du graphique 
augmentera avec l a longueur du bras compr i s entre 
le cylindre et le style. Deux boutons de réglage per-
mettent d' incl iner ou de dévier l 'apparei l dans toutes 
les positions utiles. 

Le gonflement d'un musc le est d'autant plus fort 
que la contract ion qui le provoque est plus éner-
gique. Sur ce fait d'expérience, M. Marey a inventé 
une pince myographique- (fig. 202) pour mesurer la 
contractilité du musc le . 

Une tige verticale porte à son extrémité supér ieure 
une branche horizontale qui peut gl isser dans son 
support. Cette branche a pour fonction de maintenu 
le tambour p lat du po lygraphe . Au-dessous d'elle, est 
un ressort a rmé d'un style dont le contact est réglé 
au moyen d'un petit excentr ique . 

Le muscle est sais i entre l a tète métal l ique du style 
et une seconde branche hor izonta le infér ieure mun ie 
d'un tampon métal l ique. L e s fils d'une bobine abou-
tissent à ces tampons et amènent au musc le le cou-
rant excitateur. Quand l ' instrument est suff isamment 
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bien réglé, le muscle en contract ion maintenu d'une 

Fig.[202. — Pince myographique de Marev. 

part par l a branche horizontale soulève le ressort 

qui vient buter contre l a pasti l le d ' a l u m i n i u m du 
polygraphe. 

« Cet appare i l n'est pas employé en c l in ique, dit le 
D r Jeannel , i l peut serv i r cependant à donner une 
mesure très frappante de l'état de contract ibi l i té 
musculaire, i l peut enregistrer les mouvements fibril-
laires de l 'atrophie muscu la i re progress ive, répon-
dant ainsi à une quest ion d'un intérêt incontestable 
pour la physiologie pathologique. » 

A p p a r e i l s g a l v a n o c a u s t i q u e s . 

Quittant les méthodes générales d' investigation ou 
de diagnostic nous ar r ivons aux méthodes et aux 
appareils opératoires . 

Galvanocaustie thermique. — La thermocaustie 
est une branche de la thérapeut ique qui remonte 
loin dans l 'antiquité, mais c'est A m b r o i s e Paré qui 
l'appliqua le p remier d'une façon rat ionnel le , et 
depuis ce père de la ch i rurg ie , on n'a point cessé de 
regarder l 'appl icat ion du feu comme u n des plus 
puissants révuls i fs ; l a thermocaust ie s'adapte d'ai l-
leurs aujourd'hui à d ' innombrables usages. 

Les premiers appare i l s étaient fort rudimentaires . 
Une simple barre ou tige de fer chauffée à b lanc 
dans un fourneau fut le p r e m i e r thermocautère , et i l 
est encore de nos j o u r s beaucoup de médecins qui le 
préfèrent à tout autre pour l 'appl icat ion des pointes 
de feu. 
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L ' inconvén ient capital de ce système c'est de se 
refroidir assez promptement et de ne pouvoir servir 
aux opérat ions un peu longues ou à cel les qu'on pra-
tique dans les profondeurs de l 'économie. 

L e thermocautère Paque l in presque exclusivement 

employé par tous ceux qui n'ont pas encore voulu 
ou n'ont pu recour i r à l 'électricité, est, à notre con-
naissance, l 'apparei l de son genre le plus commode 

et le m i e u x agencé. 
Ce thermocautère qui, jo int à tous ses accessoires, 

peut tenir faci lement dans une boite (fig. 203), a 

l 'avantage d'être fort t ransportable . 

Fig. 203. — Thermocautère Paquelin dans sa boite. 

Bien qu' i l n'ait r ien d'électrique, nous le men-
tionnons pour mieux faire ressort i r , p a r contraste, 
la supériorité du galvanocautère . 

C'est un cautère creux qui monté sur un m a n c h e 

Fig. 204. — Thermocautère Paquelin développé. 

mauvais conducteur de l a cha leur , ma i s creusé dans 
toute sa longueur , est rel ié à u n long tube de caout-
chouc communiquant avec un f lacon r e m p l i d'essence 
minérale. Une poire de caoutchouc agit par c o m -
pression sur cette essence et l a projette dans le cau-
tère préalablement rougi (fig. 204). 

A.u contact de ce cautère l a vapeur minéra le 
s enflamme et maint ient l ' instrument à une tempé-



P o u r le mettre en act ion on injecte, comme le 

montre l a figure 20o, l 'essence combustible sur la 

MANUEL D'ÉLECTROLOGIE MÉDICALE 

rature élevée pendant toute la durée de l 'opération, 

si on a soin de faire m a n œ u v r e r l a poire. 

flamme d'une petite lampe à alcool dont le dard 

vient lécher le cautère de p la l ine et le porte à 

l ' incandescence. 
Tout récemment M. P a q u e l i n a perfectionné son 

appareil par l a combinaison d'un nouveau c h a l u -
meau à essence minéra le qu'i l a présenté en ces 
termes à l 'Académie des sciences dans l a séance du 
17 août 1891. 

D'après les Comptes rendus : 
« L 'appare i l comprend trois organes essentiels : le 

chalumeau proprement dit, un carburateur , une 
soufflerie à double vent. 

« L e c h a l u m e a u est formé d'un seul tube, comme 
le cha lumeau à bouche des bi joutiers. L e bec a ceci 
de caractérist ique, qu'i l émet deux sortes de f lammes : 
une f lamme centra le , à pointe très effilée, et de 
petites f lammes latérales , en forme de pétales ou 
de couronne su ivant l a direct ion de leurs c a n a u x , 
ces dernières servant à amorcer l a première et à en 
entretenir l 'activité. 

« L e carburateur sert à trois usages : 1° à mé langer 
air et vapeurs d'essence en quantités var iab les à 
volonté; 2° à dépoui l ler le combust ible de tous ses 
éléments ut i l i sables ; 3° à régler à volonté l a lon-
gueur de l a f lamme du cha lumeau. Ces résultats sont 
obtenus s imul tanément au moyen de deux robinets 
et d'un saturateur . L ' u n des robinets , dit doseur-
mélangeur, a une structure spéciale ; l 'autre est le 
type courant. 

« L e doseur-mélangeur , en ra ison de l a double 
canalisation de son boisseau et de l a ra inure obl ique 
de sa clef, distr ibue l 'a ir de l a soufflerie part ie à 



l ' intérieur du carburateur , partie directement au 

cha lumeau , de façon à modifier le mélange a u gré 

de l 'opérateur . 
« L e saturateur présente deux dispositions : ou 

bien c'est u n tube p longeur , dit bourbouilleur, à 
extrémité infér ieure recourbée, terminée en cul-de-
sac et perce'e de trous hor izontaux a l ternants ; ou 
b ien c'est u n injecteur pulvér isateur dit système 
G i f f a r d , p a r exemple . Dans le premier cas, i l pulvé-
rise le l iquide, en vase clos, en même temps qu'il 
s ' imprègne de ses vapeurs . 

« E n tournant progress ivement l a clef du robinet 
doseur-mélangeur , on arr ive aisément à réal iser les 
conditions d'une parfaite combust ion; c'est ce dont 
on est avert i par l 'aspect même de la f lamme. Celle-ci, 
d'abord la rgement teintée de b lanc et fuligineuse, 
v a s 'épurant jusqu'à devenir d'un bleu violet et 
d'une grande l impidité . A ce point, elle a son maxi-
m u m d'intensité calor i f ique. U n petit amas de fils de 
platine de 1/2 mi l l imètre , exposé entre deux flammes 
pointe à pointe, l a soufflerie fonct ionnant à toute 
vitesse, a subi un commencement de fusion. Or, 
su ivant M. Debray , le platine fond à 1800°. 

« E n ouvrant plus ou moins le deuxième robinet, 
q u i est de type ordinaire , on al longe ou on raccour-
cit à volonté l a f lamme. 

« E n modif iant les rapports entre l a section de 
l'orifice centra l du bec et celle de ses trous latéraux 
d'amorçage, on obtient des f lammes de diamètres 
différents, depuis '1 mi l l imètre à* l a base jusqu'à 
3 , 4 mi l l imètres et a u delà. » 

De son côté, M. B a y avait présenté à l a séance pré-

Fig. 206. — Thermocautère chauffé par le fover d'incandescence 
de M. Ray. 

lui ai donnée pour les opérat ions ch i rurgica les . Sous 
cette forme, l 'avantage de cet appare i l est de ne pas 
exiger l'assistance d'un aide, et m ê m e de la isser à 
l'opérateur l a l iberté d'une de ses mains , puisqu'une 
seule suffit pour le man iement de l ' instrument. 

« U n mélange d'air et de vapeurs d'alcool traverse 
le couteau de plat ine ; l a générat ion de ces vapeurs 
et leur entra înement continu a u travers de l 'appare i l 
sont rendus automat iques de la façon suivante : 

cédente, du 10 août, une note sur un nouveau foyer 
d'incandescence propre à chauffer des thermocau-
tères. 

« Ce foyer, dit M. Bay dans s a note publ iée par les 
Comptes rendus, analogue au thermocautère, est 
susceptible d'applications très v a r i é s ; au jourd'hui j e 
présente seulement l a disposition (fig. 206) que je 



« U n récipient sphérique renferme l a dose d'alcool 
nécessaire pour une incandescence de vingt minutes. 
On chauffe ce récipient sur une flamme, et l'on en-
tend bientôt le bruit strident des vapeurs alcooliques 
s'échappant par l'orifice d'un tube capil laire. Ce jet 
est projeté à l' intérieur d'un long tube qui se rend 
à l'intérieur du couteau de platine. 

« 11 se produit, à l'endroit de la pénétration du 
jet d'alcool, un entraînement d'air dans le tube, et 
e mélange combustible se trouve formé. Ce mélange 

produit, d'une part, l ' incandescence du couteau, et, 
d'autre part, au moyen d'une ouverture latérale, 
l ' incandescence d'une autre spirale de platine, qui 
entretient d'une façon continue la vaporisation de 
l'alcool. Une fois amorcé, le foyer d'incandescence 
se maintient de lui-même jusqu'à épuisement total 
de l'alcool du récipient, c'est-à-dire pour une durée 
d'environ vingt minutes. 

« Pour les opérations plus longues, un autre type 
d'appareil nous permet de produire l'incandescence 
d'un cautère pendant deux heures environ. 

« L a figure 207 ci-dessous montre les détails de 
l'appareil , construit par M. Colin. 

« E n dévissant le couteau de platine, on transforme 
l'appareil en un chalumeau automatique. 

« L'incandescence est plus vive et la flamme du 
chalumeau plus chaude, si à l'alcool on substitue 
une solution de camphre dans l'alcool. 

« Au moyen de cet apparei l , nous avons pu porter 
et maintenir à l'incandescence lé cuivre, le fer, le 
nickel. 11 paraît donc susceptible d'applications 
variées. » 

A, c h a u d i è r e s p h é r i q u e , d a n s l a q u e l l e on i n t r o d u i t l a d o s e d ' a l c o o l p a r 
l ' o u v e r t u r e D à b o u c h o n m é t a l l i q u e . — E , p r i s e c e n t r a l e d e l a v a p e u r d ' a l -
cool . — o r i f i c e c a p i l l a i r e i n j e c t e u r d e v a p e u r , f o r m a n t t r o m p e , e t i n t r o -
du i san t p a r le c o n d u i t J l i l e m é l a n g e c o m b u s t i b l e j u s q u ' a u f o y e r à i n c a n -
descence N c o n t e n u d a n s le c o u t e a u M. A s o n p a s s a g e p a r l a c h a u d i è r e , le t u b e 
a d d u c t e u r d e s g a z m é l a n g é s s ' o u v r e l a t é r a l e m e n t a u j o i n t I. d a n s u n e 
c h a m b r e c y l i n d r i q u e B, o u v e r t e a u x d e u x b o u t s , e t c o n t e n a n t u n r u b a n d e 
p l a t ine d o n t l ' i n c a n d e s c e n c e m a i n t i e n t l a v a p o r i s a t i o n d ' a l c o o l . — 0 , m a n e t t e 
g o u v e r n a n t un d i a p h r a g m e m o b i l e , p o u r r é g l e r l e m é l a n g e d ' a i r e t d e 
v a p e u r . 

Fig. 207. 



Malgré sa simplicité, le thermocautère ne peut se 
prêter a toutes les exigences de l a pratique. Par cela 
même qu'il est creux, on ne peut lui donner l a forme 
de couteau pour l'ablation des tumeurs, d'aiguille 
pour l a résorption des collections purulentes, etc. 

C'est alors que l'électricité doit intervenir. 
Le D'" Bardet, dans son Traité élémentaire d'élec-

tricité médicale, résume ainsi les avantages de la 
galvanocaustie sur l a méthode thermique : 

« L a température du galvanocautère peut être gra-
duée à tous les degrés possibles avec l a plus grande 
facilité, et surtout i l offre l'immense avantage de 
pouvoir être introduit et placé froid dans ou sur les 
parties à opérer et de ne s'allumer qu'au moment 
précis fixé par le chirurgien, qui peut arrêter son 
action instantanément et le retirer froid comme il 
est entré. Ces différents avantages permettent donc 
d'affirmer, contrairement à l'avis exprimé par divers 
chirurgiens, que le galvanocautère n'est pas et ne 
peut pas être détrôné par le thermocautère et aura 
encore pendant longtemps ses indications détermi-
nées dans certains cas de chirurgie. » 

C'est à Heider, de Vienne (1845), Crusell , de 
Saint-Pétersbourg, John Marschall (1850), et sur-
tout Middeldorpf (1854), qu'on doit la création et le 
développement de la méthode galvanocaustique. 

L a forme des galvanocautères varie à l'infini, sui-
vant la nature de l'opération et de l a partie du corps 
à cautériser. Mais ils se rangent tpus dans les quatre 
types suivants (fig. 209 à 214) : 

1° Cautères en forme d'anse; 
2° Cautères en forme de couteau; 

3° Cautères ponctués ou à bec d'oiseau; 
4° Cautères pour boutons de feu. 

Les générateurs qui fournissent le courant peuvent 
être quelconques, pourvu qu'à l a constance ils jo i -
gnent un débit assez élevé (loi de Joule). Pour notre 
part nous préférons recourir l a plupart du temps à 
la pile au bichromate de potasse à solution sursaturée, 
la pile pratique la plus constante et l a plus intensive, 
sous le volume le plus réduit. 

Notre grand appareil galvanocaustique (fig. 208) 
est formé de l a pile Trouvé à grand débit et il est 
composé de dix lames de charbon et de dix zincs 
placés, les uns et les autres, dans une cage en ébonite 
dont la poignée fixe l'écartement ou le serrage de ces 
lames; les contacts sont à pince élastique. Tous les 
organes sont donc mobiles; cela permet au praticien 
de remplacer lui-même, sans le secours d'un homme 
du métier, les charbons et les zincs. 

Cette disposition permet en outre : 
1° De grouper les éléments dans l'ordre que l'on 

désire pour faire varier le courant en quantité ou 
en tension; 

2° D'amalgamer les zincs aussi souvent qu'il est 
nécessaire (ce qui rend la pile beaucoup plus cons-
tante) ; 

3° De séparer les contacts de la pile quand on n'en 
fait pas usage, pour les mettre à l'abri dé l'oxy-
dation et vérifier facilement leur état ; 

4° De réduire l'épaisseur des zincs de manière à se 
les procurer partout et à pouvoir les remplacer soi-
même. 

La réduction de l'épaisseur des zincs, tout en dimi-



n u a n t le poids de l a pile sans atténuer l ' intensité du 
courant , permet encore de grouper sous le même 
vo lume un plus grand nombre d'éléments. 

Fig. 208. — Grand appareil galvanocaustique Trouvé. 

L e g r a n d appare i l ga lvanocaust ique Trouvé est 
placé dans une auge en ébonite renfermée dans 

une boite vern ie contenant une solution de b ichro-
mate de potasse bien définie dont les proport ions 
se trouvent a u chapitre in (p. 167). L a batter ie est 
ensuite réunie à un manche porte-cautère p a r deux 
conducteurs souples. 

Ce grand appare i l est, sous le m ê m e volume, le 
plus puissant qui ait été construit jusqu'à ce j o u r , et 
il convient à toutes les opérat ions de la galvano-
causlie; aussi est-il très répandu. 

Un second appare i l galvanocaust ique d 'un emplo i 
moins général que le premier et qu'on a d é j à ren-
contré à l a page 170 est destiné aux petites opéra-
tions. L 'agencement des ga lvanocautères qui y sont 
appropriés ne diffèrent pas de ce lu i des galvano-
cautères du grand appare i l ; i ls sont seulement p ro-
portionnés à l ' intensité de l a source électr ique. 

Le manche qui leur sert de support c o m m u n , et 
qu'on voit au bas du dessin (fig. 208) est repré-
senté agrandi en A dans l a figure 209, où il est 
muni d'une anse de platine montée sur l a tige 
conductrice F et dont les extrémités s 'enroulent sur 
un treuil d'ivoire E . Ce manche est disposé pour 
recevoir également à volonté les trois cautères L , 0 , P , 
[fig. 210) qui ont l a forme, l 'un d'une l ame de cou-
teau, l'autre d'un bouton de feu, et le trois ième d 'un 
bec d'oiseau. 

Les liges F , M (fig. 209) sur lesquelles se montent 
l'anse de plat ine ou les cautères sont à 'deux conduc-
teurs concentriques isolés l 'un de l 'autre par une 
pâte infusible qui fait corps avec eux , leur permet de 
résister à toutes les températures auxquel les peuvent 
être soumis les apparei l s , et empêche ces détério-
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rat ions qui se produisent avec l ' ivoire et le caout-

F i „ . 209 et 210. - Manche et cautères de l'appareil galvano-
caust ique Trouvé. 

chouc durc i , mat ières employées exclusivement avant 

cette substitut ion de M. T rouvé et qui résistent peu a 

l a cha leur . 

L 'écr in , représenté ouvert , contient une série de 
ces tiges et accessoires appropr iés à toutes les opé-
rations de l a chirurgie . I l renferme, en outre, u n fort 
cautère en porcelaine, cautère de Middeldorpf, com-

Fig. 211 à 214.— Spécimens de galvanocautères les plus usuels. 

posé dans sa partie essentielle d'un fîl de plat ine en-
roulé en hélice sur une olive de porcelaine qui forme 
réservoir de ca lor ique . 

Quand il ne s'agit que de petites opérations ou de 
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cautérisations peu importantes , on se t rouvera bien 
de recour i r aux petits galvanocautères suivants : 

L a l igure 211 est un cautère très effilé, servant à 
l 'épi lat ion des ci ls , à l 'opérat ion des tumeurs érec-
tiles de petit vo lume, etc. (actuel lement on recourt à 
l 'électrolyse pour ces deux opérations) ; 

L a figure 212 représente u n cautère à bec d'oiseau 

pour l 'art denta i re , i l peut serv i r en outre à l'ouver-

ture des abcès ; 
L a figure 213 montre u n cautère en forme de cou-

teau pour les petites opérat ions c h i r u r g i c a l e s ; 
L a figure 214 est un cautère pour l 'appl icat ion des 

pointes de feu. 
A ces quatre types jo ignons le cautère à action 

latéra le ( f ig . 215) que nous avons construit pour 

M. le W L œ w e n b e r g , l 'habi le rhinoscopiste et otosco-

piste bien connu, u n cautère très effilé destiné aux 

cavités étroites, comme l 'orei l le , où il peut servir 

pour l a perforat ion du t y m p a n (fig. 217), et enfin le 

cautère du l a r y n x (f ig. 216). 

T o u s ces petits ga lvanocautères peuvent être uti-

lisés soit isolément, soit de concert avec les polys-

copes (polyscope double, fig. 141). 
« 11 est" d'a i l leurs bien évident, dit encore le 

D r Bardet S de l 'autorité duquel nous a imons à nous 
couvr i r , que toute pile à grande surface, de quelque 
nature qu'elle soit, p o u r r a être employée pour pro-
duire de l a cha leur ; le tout est de se rappeler que 
dans un circuit non homogène , l a cha leur , d'après 
l a loi de Joule, se répart i t d'une manière propor-

1 Traité élémentaire d'Electricité médicale. 



t ionnel le à l a rés istance des différentes part ies qui 
constituent ce circuit . P a r conséquent , l 'apparei l 
imag iné devra être ca lculé de telle façon que la 
résistance soit autant que possible placée tout en-
tière dans le cautère ; donc l a pi le et les rhéophores 
devront offrir l a plus grande sect ion possible, afin 
de d iminuer au m i n i m u m leur résistance. Mais il 
est cer ta in qu'on a toujours avantage à utiliser 
les appare i l s spéciaux construits par les fabricants 
pour l'usage de l a galvanocaust ie thermique, c'est le 
m o y e n de s'éviter des mécomptes et des accidents 

quelquefois fâcheux. 
« D'autre part , i l est b o n de se rappe ler que la 

cha leur rouge sombre a seule l a propriété de faire 
coaguler le sang et par suite d'empêcher l'hemor-
ragie : au contra i re , l a cha leur portée au rouge clair 
et surtout au b lanc a pour effet immédiat de fluidi-
fier le l iquide sanguin ; et par conséquent 1 emploi 
malhabi le du ga lvanocautère peut avoir plus d incon-
vénients que d'avantages ; i l est donc nécessaire de 
posséder un m o y e n de réglage facile, permettant de 
faire var ie r e n plus ou en moins l'intensité du cou-
rant . L e m o y e n le plus s imple est certainement 1 em-
ploi d'un rhéostat ; le me i l l eur p o u r cet usage est 
celui (fig. 20) adjoint p a r M. T rouvé à son polys-
cope et que nous voudr ions voir ajusté par le fabri-
cant à tous les appare i l s qu'i l destine à l a galvano-
caustie L e j e u de ce rhéostat est excessivement 

s imple , et l 'on peut avec lu i -régler rapidement et 

sûrement l ' intensité de son courant . » 
V o i c i encore deux autres apparei ls galvanocausii-

ques T r o u v é (fig. 218 et 219) composés seulement de 

deux éléments. Une boîte (fig. 219) contient un j e u 
de cautères var iés qu'on adapte sur u n manche qui 
peut être dirigé dans toutes les directions. On aug-
mente ou d iminue la longueur du fil incandescent au 

Fig. 218. — Appareil galvanocaustique Trouvé, en fonction. 

moyen d'un anneau placé sur le m a n c h e et qu'on 
peut tirer ou relaxer progress ivement . 

Enfin, un dernier appare i l propre aux usages gal-
vanocaustiques est ce lu i que nous avons combiné, 
à la suite de l a conférence de M. Serres (p. 265) 
pour la cl inique spéciale des dentistes. Cet apparei l 
pourra, bien entendu, serv i r éga lement dans bien 
des cabinets médicaux, part icu l ièrement quand on 
voudra soustraire au patient l 'aspect d'un appare i l 

24. 



inconnu de lu i et qu'il est ainsi porté à redouter. 

11 suffît de remonter à l a figure 182 pour l a des-

cr ipt ion de cet appare i l ga lvanocaust iquc . 
Outre les pi les , l a petite d y n a m o Trouve , genre 

Fig. 219. - Appareil galvanocaustique Trouvé. 

G r a m m e , montée sur manège , peut encore servir a 

réchauffement des ga lvanocautères (page 257). 
L e fonct ionnement de tous les galvanocauteres 

T rouvé , petits ou grands , est des plus s imples, car il 
suffit, lorsqu' i ls sont montés comme l'indique ie> 
figures 211 à 217, de p r e s s e * sur le bouton 13 pour 
qu'aussitôt l 'anse de plat ine ou le fil dont le manche 

est m u n i , deviennent incandescents tout le temps que 
d u r e r a l a pression du doigt sur ce bouton. Disons 
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toutefois que ce bouton ou commutateur e s t à ver rou , 

Fiff. 220. — Appareil galvanocaustique Trouvé spécialement 
destiné à la clinique dentaire, vu sans sa tapisserie. 

pour rendre le courant intermittent ou permanent 

Fig. 221. — Appareil galvanocaustique Trouvé recouvert de sa 
tapisserie. 



tout eu évitant l a pression continue du doigt et en 
la issant toute l iberté a u x ma ins de l 'opérateur. 

Les ga lvanocautères , comme les polyscopes 
(f ig. 158 à 159), et comme l 'explorateur-extracteur 

Fig. 222 à 224. — Galvanocautères Trouvé disposés pour 
l 'aseptisation. (Méthode du Dr Mali y.) 

(fig. 187) peuvent être, su ivant l a méthode constante 
du D r Mal ly , commodément aseptisés. I ls sont, à cet 
effet, recouverts d'une chemise de verre , et les con-
ducteurs sont protégés par {in chapelet de même 
matière (fig. 222 à 224) ; i ls peuvent ê t r e , dans 
ces condit ions, passés à l 'étuve ou seulement à la 

flamme sans qu'on ait à redouter pour eux la plus 

légère détérioration. 
Au reste, quand l 'opérat ion ne porte pas dans les 

profondeurs des tissus, pas n'est besoin d'aseptiser 
l'instrument ; l a part ie active incandescente étant 
elle-même le p lus énergique antiseptique. 

Galvanocaustie chimique. — Nous avons vu que 
les décompositions ch imiques sont, en généra l , accom-
pagnées d'un dégagement d'électr icité, et ce sont ces 
phénomènes importants qui ont serv i de base à la 
création des hydro-é lectromoteurs . 

L'observation a montré , et nous l 'avons déjà cons-
taté dans le vol tamètre , qu 'un courant électr ique 
traversant une solution sal ine y provoque le p lus 
souvent à son tour une décombina ison . 

Retournant l a loi de B e c q u e r e l énoncée au premier 
chapitre, nous dirons que l a répart it ion des acides et 
des bases, ou des substances se comportant comme 
telles, est régie par l a loi suivante : 

S'il y a décombinaison, l'acide se porte au pôle 
'positif et la base (métal ou métalloïde) au pôle né-
gatif. 

M. d'Almeida a précisé le rôle de l 'eau dans ces 

sortes de décombinaisons : 

1° Bans une dissolution saline neutre, le sel est 
seul décomposé et la décomposition du composé 
salin est tout entière un effet du courant. 

2° Bans une dissolution saline acide ou alcaline, 
le sel et l'eau sont tous les deux décomposés et la 
décomposition du sel est en partie l'effet du courant, 



en partie Vaction de Vhydrogène libéré par la dé-
composition de l'eau. 

C'est, on sait, Garlisle et Nicholson qui remarquè-
rent que le courant décomposait l'eau acidulée en 
oxygène et hydrogène, et peu d'années après Hum-
phry Davy parvenait par l a même méthode à dé-
composer les substances alcalines potasse, soude, 
chaux, etc., qui , jusque-là, s'étaient montrées irré-
ductibles : le métal, potassium, sodium, calcium, 
allait au pôle négatif, l'oxygène au pôle positif. 

Toutefois, c'est à Faraday , élève de Davy, qu'on 
doit l'énoncé des lois qui régissent les décompositions 
électro-chimiques. I l reconnut que : 

1° La puissance chimique, ou puissance analy-
sante d'un courant est la même dans toutes les par-
ties du circuit; 

2° La quantité de substance décomposée dans 
l'unité de temps est proportionnelle à l'intensité du 
courant, intensité mesurée au galvanomètre et sup-
posée constante ; 

3° La quantité de substance décomposée dans un 
temps donné est proportionnelle à la quantité d'é-
lectricité passée pendant ce temps; 

4° Quand plusieurs substances analysables sont 
intercalées simultanément dans un même circuit, 
les poids des éléments séparés, dans un même temps, 
sont proportionnels aux équivalents chimiques cor-
respondants ; 

o° Le travail chimique intérieur de la pile est 
soumis à la loi précédente, c'est-à-dire que le tra-
vail électromoteur de chaque couple est exactement 

équivalent au travail chimique produit en un point 
quelconque du circuit extérieur, si celui-ci est 
fermé. 

Faraday a donné le nom d'électrolyse à la décom-
position chimique ou analyse produite par l 'électri-
tricité, d ' é l e c t r o l y t e à l a substance décomposée, 
d ' é lec trode aux extrémités des rhéophores plongeant 
clans l'électrolyte. 

Electrolyser, c'est analyser par le courant élec-
trique. 

On a pris l'habitude d'appeler ions les produits 
de l'électrolyse, et comme on a nommé l'électrode 
positive anode pour rappeler que les ions basiques, 
précipités et conséquemment visibles s'en éloignent, 
et l'électrode négative catode, pour rappeler que les 
bases viennent se déposer sur elle, les ions de l'anode 
sont dits anions, ceux de la cathode cathions. 

C'est Ciniselli qui a utilisé le premier en chirurgie 
la propriété catalytique des courants pour les cau-
térisations ; et Mallez et Tr ipier ayant appliqué avec 
succès son procédé au traitement des rétrécissements 
de l'urèthre, la méthode s'est largement développée, 
de sorte qu'aujourd'hui elle est appliquée pour ainsi 
dire universellement. 

La méthode électrique se prête, en effet, beaucoup 
mieux que la méthode chimique simple pour ces 
sortes d'opérations. Les topiques, acides et a lca l ins , 
sont toujours difficiles à manier , leur dose infinitési-
male difficile à obtenir, leur introduction dans les 
parties profondes de l'économie presque toujours 



impossible. L ' emplo i de l 'électrode évite tous ces 
inconvénients . 

P a r m i ces instruments , d'une indéfinie variété, 
le porte-caustique universel T rouvé , sorte d'instru-
ment mixte c o m m u n aux deux méthodes , a le 
double mér i te de pouvoir servir à l a cautérisation 
ch imique et à l a cautér isat ion électrique. Ce porte-
caustique peut, e n effet, être employé comme 
électrode un ipo la i re , le l iquide caustique renfermé 
dans les pores de l 'éponge qu'i l est chargé de tenir 
étant un bon conducteur du courant. 

S i sa forme v a r i e suivant l a forme de l'organe à 
soigner, d'une façon générale néanmoins , i l se com-
pose, dit Te j o u r n a l les Mondes du 15 ju i l let 1869: 

« D'une tige droite ou courbe (fig. 225 et 226) ter-
minée par une douil le d'argent dans laquel le se meut 
une vér i table m a i n , composée d'un nombre variable 
de griffes ou doigts. U n e goupi l le , gl issant dans une 
chape prat iquée dans l a doui l le , v ient s'engager dans 
une baïonnette afin que l ' instrument ne puisse lâcher 
accidentel lement, ce qui est très important pour le 
porte-caustique la ryng ien représenté (fig. 225) re-
courbé, mi-grandeur , tenant le coton ou l'éponge 
prêt à recevoir le caustique. L a figure 226 repré-
sente celui de l 'utérus ouvert et prêt à saisir le coton 
ou l 'éponge, ce qui s'obtient en appuyant simplement 
dans le sens de l a longueur de l ' instrument. On lui 
fait lâcher prise en dégageant l a goupille de la baïon-
nette avec l 'ongle et l a poussant à l'extrémité de la 
c h a p e ; de cette façon le? doigts ne sont jamais en 
rapport avec le caustique. C h a c u n de ces instru-
ments qui peut être rel ié à un générateur électrique 
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vient s'assujettir dans le même m a n c h e à cou lant , 

qui permet d'en modifier l a longueur , comme il est 
facile de le voir par l a coupure faite dans le manche ; 
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quelquefois , lorsqu'on le demande, l a tige du porte-

caustique droit est art iculée à son extrémité, afin de 

pouvoir obtenir une inc l ina i son détermmee. » 

D'après les lois de F a r a d a y , les é lectrolyses sont 

d'autant plus grandes que plus intense est le courant 

elles dépendent donc de la grandeur des couples et 

de leur nombre . 

Toutes les piles à courants cont inus peuvent donc 

serv i r aux cautérisations é lectrolyt iques ; cependant 

on doit observer que les corps vivants sont de mau-

vais conducteurs et qu'i ls nécess i tent des courants 

d'une assez forte tension. Dans certa ines parties meil-

leures conductr ices, on pourra i t cependant se con-

tenter de tensions moyennes . 
Nous avons construit une pi le spéciale pour 1 elec-

trolyse. E l l e est formée (fig. 95 et 96) de 20 a 44 élé-
ments au bisulfate de mercure . 

E l l e est représentée a u repos. L e col lecteur permet 
de grouper dans le c ircuit tous les éléments de un en 
u n jusqu 'aux 20 ou 44 de l 'apparei l , et 1 intensite 
courant peut être mesurée par le galvanomètre en 
mi i l iampères . 

P o u r l a mettre en fonction, on soulève la tige cen-

trale , ce qui fait monter les auges d'ébonite c o n ^ 

l 'excitateur à l a rencontre des elements fixes an 

col lecteur. . , . 

L 'é lectrode négatif est formé de quatre aiguille, 
vo l tapuncture en plat ine, destinées à pene rer 
les tissus pour les électrolyses, et l 'an re elec 
d'un rouleau mobile destiné seulement a établir 

communication électr ique sur une large plaque 
d'amadou humide. 

« Cette disposition ( l 'apparei l T rouvé) , dit le D r B a r -
det\ est fort ingénieuse, en ce que, sous un très 
petit volume et un poids excess ivement faible, le pra-
ticien possède un appare i l suff isamment t ranspor-
table. » 

_ — : - r.i--"-'^ - r^pfrfffiiB"" 

Fig. 227. — Aiguille à voltapuncture. 

Toutesles électrodes ne sont év idemment pas à acu-
puncture, b ien que l a ga lvanopuncture soit le 
procédé le plus généra l ; leurs natures , leurs formes, 
leurs dimensions sont var iables à l ' infini et dépen-
dent étroitement du genre de tra itement que le méde-
cin veut effectuer. 

Citons, entre autres, les électrodes bipolaires du 
Ü'" Boudet de Par i s , pour les é lectrolyses cutanées ou 
profondes (fig. 228 et 229). 

La bipolarité a pour destination de mieux concen-
trer le courant sur la région à traiter et de circons-
crire l'effet. 

La partie périphérique représente l'électrode neutre 
et la partie centrale l 'électrode actif. 

On peut intervert ir à volonté le sens des courants , 
de sorte que la partie centra le , de plus faible surface 
eteonséquemment de densité électr ique supér ieure, 
peut produire, su ivant les besoins, des escarres 
retráctiles ou des escarres flasques. 

Traité élémentaire et pratique d'électricité médicale. 



D'ai l leurs , on ne cherche pas , en cas général ,à 
é lectrolyser les tissus au contact desquels on a placé 
des électrodes. On prend même des précautions spé-
ciales contre toute escarr isat ion non voulue de la peau 
et part icu l ièrement au point d'entrée du courant. 

Fig. 228. — Electrode bipolaire de Boudet de Paris. 

Pour éviter ces escarr isat ions inuti les , on emploie 
des électrodes formés d'une plaque d'étain ou mieux 
d'un boulon de c h a r b o n (fig. 230) recouvert de peau 
de chamois qu'on imbibe d'eau légèrement acidulee. 

D 'après l a lo i de d 'Almeida (p. 429) , l'eau se 
trouve décomposée et l 'act ion électrolyt ique du cou-
rant se trouve par l à très atténuée sur la peau. 

Nous a l lons passer en revue ces électrodes, ou du 

moins les plus employés . 
E n galvanocaust ique générale , le D r Apostoh con-

s e i l ! pour éviter toute escarr isat ion involontaire 

l 'électrode cutanée de terre glaise. E l l e présenterait 

les avantages suivants : 

1° Résistance suffisante pour assurer au courant 
une grande constance et facilité de faire var ie r à 
volonté sa densité sur l a surface d'application ; 

2° Adhérence parfaite avec l a peau ; 

3° E l le peut servir pour les opérations de la plus 
longue durée ; 

Fig. 229. — Electrode bipolaire de Boudet de Pâl is . 

4° Composition très passive se prêtant à toutes 
variétés de formes et de dimensions désirées ; 

5° Humectation facile à entretenir , et conséquem-
ment diminution de la chaleur produite et de la dou-
leur. 

La terre glaise doit être très plast ique, gluante 
même pour mieux imprégner les pores de l a peau ou 
bien se mouler sur le ventre . S u r la partie supér ieure 
on applique l'électrode métal l ique en l 'enfonçant pro-
gressivement de manière à bien assurer le contact. 

On remplace souvent l'électrode de terre glaise par 
un gâteau de fécule que, sous le rapport de l a pro-
preté, plusieurs médecins préfèrent. 

La bonté de l'électrode Apostol i est incontestable 



mais bien des praticiens veulent s'éviter les ennuis et 
les longueurs du pétrissage de la terre gla.se ou de 

la fécule et le lavage de l'abdomen du patient après 

1 °CeRésu l tat est facilement obtenu par la substitu-
tion à l a terre gla is^ou à l a fécule d'une l a r g e ^ 
délie d'amadou maintenue constamment 1 uflu« • 
Cette rondelle, pressée sur l a peau par 1 électrode . 

Fig. 230. - Electrode en charbon à manche interrupteur. 

prend parfaitement les contours et les sinuosités de 
la peau et assure un très bon contact en tout point. 

Fig. 231. — Electrode à rouleau construit par M. Trouvé 
pour le Dr Amussat. 



L 'emplo i du rou leau (fig. 231) que nous avons 
construit en '1868 pour le D ' A m u s s a t , diminue encore 
les souffrances de l'opéré. C'est un cy l indre plein en 
charbon recouvert de peau de chamois B et tournant 
entre deux pivots métal l iques A,A' . L a communica-
tion est établie par le m a n c h e a u moyen de la vis V. 
Lorsqu 'on s'en sert, on a soin de moui l le r l a peau de 
chamois d'eau salée. Outre sa mobilité qui offre 
l 'avantage, en le p r o m e n a n t sur une autre partie, de 
soulager le ma lade instantanément quand l a cuisson 
devient trop vive, i l permet aussi quand, au con-
tra i re , on veut é lectrolyser les tissus, de donner au 
courant une plus grande densité sur tel point et d'y 
prat iquer a ins i des cautérisat ions p lus profondes. 

Parmi les électrodes à destination spéciale, M. Tie-
m a n n , de N e w - Y o r k , a construit un instrument 
(fig. 232) destiné au tra itement de l 'hypertrophie des 
amygdales par l 'é lectrolyse . 

C'est une flèche d'ac ier isolée dans toute sa lon-
gueur par une chemise de peau dure et terminée par 
une aigui l le double recourbée , en platine, qui peut 
sais ir l 'amygdale dans s a concavité. Cette aiguille 
s'ouvre ou se referme par le s imple glissement de la 
tige d'acier dans sa ga ine ; une vis commande le mou-
vement. 

On ne fait usage que du pôle négatif. L e pôle posi-
t if est appl iqué sur l a partie externe de la joue, au 
n iveau de l 'amygdale hypertrophiée . L e courant doit 
avo i r une intensité de fi à 20 mi l l iampères , et les 
séances doivent être espacées d'une semaine. Il est 
bon d'anesthésier à l a cocaïne. 

Fig. 232. — Electrode Tiemann Fig. 233. — Electrode Trouvé 
pour l'électrolyse des amyg- à anse de platine pour l'élec-
( 'ales. trolyse des amygdales. 



L a figure 233 représente l'électrode que nous 

construisons pour le même usage. 

Fig. 234. — Excitateur ou électrocautère uréthral 
des Dri M allez et Tr ipier . 

Electrode uréthral. — Les D r s Mallez et Tripier 

ont créé pour le traitement du rétrécissement de 
l'urètlire un électrode ou exc i tateur uréthra l qui 
leur sert en même temps d'électrocautère ou d'uré-
throtome. 

Le procédé consiste à décomposer électrolytique-
ment le tissu rétréci . L 'électrode est une tige isolée 
clans toute sa longueur, à l 'exception d'un léger ren-
flement terminal de forme ol ivaire . 

Il est mis en communicat ion avec le pôle négatif 
(hémostatique) d'une batter ie voltaïque. L e pôle 
positif est formé d 'une large plaque appl iquée sur 
la cuisse du malade. L ' intensité du courant est 
naturellement assez fòrte ( l o à 20 mi l l iampères) . 

On butte l'olive G contre le rétrécissement et on 
laisse arr iver le courant. Dans l a cra inte de créer une 
fausse route, l 'électrode est guidée ccntra lement par 
un mandrin de baleine introduit préa lab lement dans 
l'étendue du cana l et sur lequel i l glisse. On insiste 
contre la résistance, et au besoin on renouvel le l'opé-
ration jusqu'à ce que l 'électrode j o u e l ibrement dans 
toute l'étendue du conduit. L a seule insistance méca-
nique entreprise pa t i emment contre les parois du 
rétrécissement suffit d'ai l leurs souvent pour le dis-
siper, momentanément tout au moins . L'électricité 
a l'avantage d'abréger de beaucoup la durée du traite-
ment. Aussi est-elle dans ces cas très employée de 
nos jours. 

Electrode utérin. — L'é lectrode utér in du D'" Apos-
toli, électrode unipola i re , a l 'aspect d'un hystéro-
mètre ordinaire. I l est terminé d'un bout par un ren-
flement métal l ique, de l'autre par une lance trocart . 
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S a tige est isolée dans une gaine C celluloide 

(fig. 23o), mat ière antiseptique. 

M 

Fis . 235. - Hystéromètre Fig . 236. - Electrode en charbon 
° . l ì ' A n n e t n l i . 

du Dr Apostoli. du Dr Apostoli. 

L e D r Apostol i a aussi créé des hystéromètrcs en 

charbon pour les cautérisations locales cle 1 utérus 
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(fig. 236). L 'o l ive de son électrode ord ina i re de 

Fig. 237. — Jeu d'hvstéromètres en charbon du Dr Rrivois 
construit par M. Trouvé. 

charbon mesure 2 centimètres de longueur . Sa gros-



seul- est var iab le de façon que l ' instrument puisse 
toujours r e m p l i r complètement la cavité uterme. La 
tige de support est isolée dans toute sa b n g u e u r par 
une gaine de verre , de caoutchouc ou de cel lu loïd* 
Des crans espacés de l a longueur de 1 ol ive, sur a 
l ige, permettent au médec in de se rendre compte de 
la profondeur à laquel le pénètre l ' instrument et de 
quelle quantité i l le déplace au cours de 1 opération. 

l e W Br ivo i s a constaté que l 'hystéromètre Apos-
toli est souvent d'un ca l ibre trop faible chez certaines 
malades dont l 'utérus a des d imensions anormales. 
Pour appl iquer l a méthode dans tous les cas i l nous a 

f a i t construire un jeu d 'hystéromètres var ies (bg. AJi). 

Dansson Manuel d'FJectrothérapie gynécologique. 
M Brivois r e c o m m a n d e de s'assurer que le vagin soit 
b ien g a r a n t i p a r l e m a n c h o n isolateur en cellulo.de 
qui doit affleurer le col , et déborder l a vulve dau 
moins deux cent imètres . L e rhéophore s e r a fixe au 
m a n c h e de l 'hystéromètre assez sol idement pour qu .1 
ne se détache pas pendant l a séance, ce qui occasion-
nerait un choc électr ique douloureusement ressent. 

par l a m a l a d e . 
L e D ' A p o s t o l i a aussi p r é c o n i s é les électrodes ou 

e x c i t a t e u r s b i p o l a i r e s p o u r l ' é l e c t r o l y s e o u l a s i n i p e 
é l e c t r i s a t i o n de l 'utérus. E n les p r é s e n t a n t a 1 Aca-
démie de Médecine en février 1883, le D' Apostol. 

donna i t ces considérants : 
« A T r i p i e r , en créant l a méthode de l a f a r a d s -

l ion utérine, a formulé un procédé presque uniforme 
et constant de l a thérapeutique de la métrite simple. 

c'est l a méthode unipolaire ou utéro-sus-pubienue. 

dans laquel le un excitateur s imple est introduit dau- l ig. 238. — Jeu d'électrodes bipolaires utérins construi ts 
. pour le Dr Brivois. 



l 'utérus, et le circuit fermé sur le ventre, au-dessus 
du pubis, par deux larges tampons de charbon de 
cornue à gaz, recouverts de peau de chamois imbibée 
d'eau, tampons aboutissant à l'autre pôle bifurqué 
et tenus par un aide. 

« Je propose de remplacer ce procédé par une 
méthode qui consiste à introduire les deux pôles 
dans l'utérus et qui réunit, du même coup, les avan-
tages suivants : 

« 1° Suppression du pôle cutané ; 
« 2° Concentration dans l'utérus de toute l'action 

électrique ; 

« 3° Opération plus facile, qui n'exige plus, ni le 

concours d'un aide, ni celui de la malade pour tenir 

les tampons ; 
« 4° Opération moins douloureuse pour la sous-

traction de toute application du courant à la peau ; 
« 5° Opération plus intense et plus efficace, par 

suite de la possibilité, ou le moindre degré de la dou-
leur, d'employer un courant plus fort plus intense et 
par conséquent plus curalif. » 

L e D1" Brivois nous a fait construire un jeu de ces 
nouveaux électrodes (fig. 238), et sur sa demande 
nous les avons disposés pour être aseptisés facile-
ment. 11 en existe trois modules afin qu'on puisse 
les adapter aux plus petits comme aux plus grands 
conduits utérins. 

Excitateurs. 

Les excitateurs diffèrent des électrodes en ce qu'ils 
ont pour but d'électriser seulement telle partie tout 
en ne provoquant aucune action chimique à leur 
point d'application ou sur le parcours du courant. 

On ne cherche avec ces instruments.qu'à provo-
quer la contractilité du muscle ou l'excitabilité du 
nerf. Comme les électrodes leur physionomie varie à 
l'infini, au gré de l'expérimentateur et du construc-
teur. 

Excitateurs Trouvé unipolaire et bipolaire de 
l'œil. — Les excitateurs de l'œil (fig. 239 et 240) sont 
composées d'une ou de deux lentilles très petites, en 
argent, dont les faces internes sont légèrement con-
caves pour épouser la sphéricité du globe oculaire. 
Les autres faces, convexes, sont recouvertes d'un 
émail isolant afin que la paupière soit»préservée de 
l'effet du courant. 

La figure 239 représente l'excitateur unipolaire ; 
1 autre pôle est appliqué dans le voisinage de l'œil, 
sur le cou, par exemple, pour établir le circuit. 

La figure 240 représente au contraire l 'excitateur 
bipolaire, car chacune des lentilles communique 
séparément avec les pôles de l'appareil . 

MM. les oculistes, D , s de Wecker , Abadie, Gale-
zowski, Gilet de Grammont font un emploi journa-
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l ier de ces électrodes et en obtiennent des résultats 

très satisfaisants. 
Nous empruntons a u j o u r n a l les Mondes du 1b juil-

let 1869 les descriptions qui suivent. Nous ferons 

Fis". 239 et 240. — Excitateurs unipolaire et bipolaire de l'œil. 

remarquer seulement que nous nous préoccupions 

déjà d'aseptiser l 'exc i tateur l a ryng ien . 

« Excitateur laryngien. — Cet appareil est destine 
à électriser les cordes vocales directement. I l se com-
pose d'une tige pr inc ipale creuse, se divisant a la 
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naissance de la courbure en deux branches égale-

W 

Fie-, 241. — Excitateur laryngien Trouvé. 



ment creuses représentant en coupe chacune un 
demi-cercle . L e u r s extrémités l ibres, terminées par 
des boules, s 'écartent l 'une de l 'autre par leur élasti-
cité ; un coulant fa isant à peine sai l l ie en modifie 
l 'écartement à volonté. Deux fils conducteurs et 
isolés, passant dans l ' intér ieur de ces tubes en ar-
gent, v iennent distr ibuer le courant aux deux boules 
aussi en argent , qu i e l les-mêmes sont isolées de l'en-
semble. U n m a n c h e en ivoire, convenablement dis-
posé et m u n i d'un bouton pour établ ir ou interrompre 
la communicat ion du courant , termine cet appareil 
représenté coupé (fig. 241). Cette disposition a un 
g r a n d avantage sur les électrodes dont on s'est servi 
jusqu' ic i : 1° comme on l 'a vu plus haut , les fils 
conducteurs passant dans l ' intér ieur des tiges métal-
l iques se trouvent par c e l a m ê m e à l 'abri de tout 
accident ; 2° on obtient une plus grande facilité dans 
l 'ensemble, et un m o y e n excessivement s imple de 
local iser p lus ou moins l 'é lectr isat ion ; 3° le tout 
étant en argent peut se nettoyer auss i facilement 
qu 'un couvert de table, soit à l 'eau froide, soit à l'eau 
chaude, soit dans les l iquides antiseptiques, ce qui 
ne pourrait se faire avec les tiges isolées d'une sonde 
en g o m m e ; et c'est pr inc ipa lement cette dernière 
object ion appuyée par un ou deux cas d'inoculation 
de l a syphi l i s qui a déterminé M. T rouvé à créer cette 
nouvel le disposition. » 

Excitateur vésical contractométrique. — Le con-
tractomètre vésical peut être employé comme exci-
tateur ; i l suffit pour cela d'appl iquer un des pôles du 
courant dans le rec tum, l 'autre pôle étant représenté 

par l a colonne l iquide que l'on met en communica -
tion avec le robinet de l 'apparei l . 

Fig. 242. — Electrode cystométrique Trouvé 
ou contractoinètre vésical. 



Le contraetomètre prend alors l e m o m d ' é l e c t r o d e 

cystométrique. 

Les Mondes du 15 ju i l let 1869 le décrit ainsi : 

« Ce nouvel appareil repose sur un principe im-
muable bien connu (équilibre des liquides dans les 
v a s e s communiquants). L a figure 242 le représente 
de grandeur naturelle. 

« Il se compose d'un tube en caoutchouc simple 
terminé d'un côté par un entonnoir en verre, tous 
les deux gradués comme le mètre ; de l'autre par un 
robinet muni d'une sonde et qui, en réalité, ne sert 
qu'à empêcher l'introduction d'une petite quantité 
d'air dans la vessie, surtout lorsqu'on s'en sert 
comme injecteur. L a fonction en est tellement simple 
qu'il est inutile de s'y arrêter plus longtemps: ilsuf-
t ira de dire qu'après l'avoir rempli d'eau pour chasser 
l'air du tube et l'avoir adapté à la sonde qui a servi 
à faire le cathétérisme, on met l'entonnoir en com-
munication avec la vessie et l'on compare la surface 
de niveau du liquide dans l'entonnoir à un point 
quelconque environnant et fixe ; de cette façon l'ef-
fort exercé sera mesuré par la hauteur de la colonne 
liquide. Cette hautéur sera indiquée en centimètres 
sur le tube en caoutchouc, à la condition qu'on aura 
suivi d'une main le mouvement ascensionnel du 
liquide, et de l'autre pincé le tube en regard du point 
lixe mentionné plus haut, lorsque le liquide aura cessé 
de monter. E n supposant, par exemple, une colonne 
de liquide de 95 centimètres (à peu près la pression 
moyenne d'une vessie normale) , cela correspondra à 
9o grammes de pression par centimètre carré. 

On comprend que cet instrument qui sert à intro-
duire le liquide dans la vessie, à l'électriser et à me-

surer la force de contraction de cet organe, peut éga-
lement être utilisé à en extraire les liquides. I l suffit 
pour cela de retourner l'entonnoir et de le placer 



plus bas que le siège de l a vessie ; de cette façon la 
colonne l iquide fait s iphon et s'écoule. » 

L 'é lectrode vésical de Boudet de Par i s se compose 
(fig. 243) d'une sonde creuse S en gomme renfermant 
le rhéophore auquel le courant est amené par une 
seconde pièce creuse en forme de T . Cette pièce est 
armée d'un embout porte-sonde relié au pôle négatif 
de l a pile, et deux branches en caoutchouc l a met-
tent en communica t ion , l 'une avec un tube manomé-
tr ique, l 'autre avec une ser ingue. 

Des pinces à ressort A et B in ter rompent à volonté 
l a communicat ion . 

L ' a p p a r e i l étant mis en place, on desserre l a pinceA 
et l 'orifice du tuyau de caoutchouc étant l ibre, le 
l iquide de l a vessie s'écoule sans pression. 

S e r r a n t la pince B , on introduit a lors de l 'eau dans 
l 'organe et on resserre A . S i on desserre B , on re-
marque que, tant que le courant ne passe pas, le 
n iveau ne change pas dans le m a n o m è t r e ; i l varie au 
contraire chaque fois que le courant électrique est 
rétabl i ou in ter rompu. 

Après un tra itement de c inq à quinze minutes, la 

paralys ie est amél iorée et l 'organe commence à se 

contracter de sa propre spontanéité . 

Electrode de l'utérus: — L'électrode intra-utérin 
dont se sert le D r Ma l ly , et qui a été construit par 
M. T r o u v é se compose d'une tige flexible termi-
née par une extrémité cy l indr ique a r r o n d i e , de 3 
centimètres de long sur 3 mi l l imètres de diamètre, 
et présentant une légère courbure sur son grand 
axe ; le reste de la lige beaucoup plus mince porte 

•un manchon isolant pouvant s'enlever (fig. 244) L e 
•tout se fixe à un petit manche méta l l ique dont l'ex-
tremite inférieure reçoit l a fiche termina le de l 'un 
des conducteurs. 

Fig. 244. — Sonde utérine du D' Mallv. 
(Pièces démontées.) 

Les part ies métal l iques peuvent être stéril isées à 
part dans une étuve à haute température ; le m a n -
chon isolant est boui l l i à par t dans une solution 
•antiseptique et le tout est ensuite renfermé dans un 

• 245. - Disposition de l 'appareil stérilisé, pour le porter 
en ville. 

tube de verre (fig. 245) et stéri l isé dans une étuve à 
* r sec a 115». De cette façon l ' inst rument est trans-
portable on peut remplacer le m a n c h o n isolant à 
chaque seance. 

L 'exc i tateur utér in T r ip ie r est s imple (fig. 246) ou 

tenfe ^ ^ l a - n d e ' i s o l a t r i c e 
enferme un ou deux conducteurs . L e s parties métal-

courbées ' e S ^ d ' a i l ' e U r S d , ' ° i t e s 0 U % * r e m e n t 
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Electrode rectal. — L'électrode rectal unipolaire 
de T r ip ie r (fig. 248) se compose s implement d'une 

double). Tripier. 

sonde métal l ique bien isolée dont l a courbure re-

produit approximat ivement celle de l' intérieur du 

sacrum. E l l e se termine par une petite ol ive nickelée. 

Son excitateur rectal bi lopaire (fig. 249) est encore 
une sonde contenant un double conducteur . 

Fig. 249. — Electrode ou excitateur rectal double de Tripier 

Electrode pour bain. — L'électrode pour bain de 
M. Trouvé a pour propriété d'uti l iser toutes les b a i -
gnoires e n donnant faci lement et partout des bains 
électriques. I l suffit d'un drap .pour éviter le contact 
du malade et de l a baignoire. 

Il se compose d'une plaque d'étain communiquant 
avec un des pôles et renfermée au mi l ieu d'un disque 
d'ébonite dont une des faces (fig. 250) est percée de 
trous comme une écumoire . 

Le fil conducteur qui aboutit à l a p laque passe au 
milieu d'un tube également en ébonite, afin d'éviter 
toute dér ivat ion du courant é lectr ique à t ravers le 
liquide. Ce dernier n'est lu i-même en communicat ion 
avec l'électrode que par un seul côté, par l a face 
percée de trous. A l'aide de cet électrode on peut faci-
lement local iser les courants sur telle ou telle partie 
du corps. 

Dans le cas d'une électrisation générale, l'élec-
trode sert uniquement à établir l a communicat ion 
avec le l iquide, sans a u c u n contact avec l a baignoire , 
1 autre pôle étant placé sur une partie quelconque 
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du sujet. Dans ces condit ions, l a masse l iquide né 
sera qu'un électrode de grande surface enveloppant 
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complètement le malade , et l 'électrisation se ra 
répandue sur l a surface immergée de son corps. 

Dans le cas d'une électrisation partielle ou locale, 
les deux pôles sont en communica t ion avec deux 
électrodes semblables plongés dans le l iquide, et a lors 
le courant ne s 'établ i ra qu'entre les deux faces p e r -
cées et en regard l 'une de l 'autre ; l 'électrisation sera 
donc local isée dans l a part ie du corps interposée 
entre elles et cela sans que les autres parties soient 
influencées. E n p r o m e n a n t para l l è lement ces deux 
électrodes, on peut a r r iver à intéresser successive-
ment toutes les part ies du corps à l 'électrisation. 

Ces électrodes pour bains hydro-électr iques sont, 
comme on le voit, d'une s implic ité très grande et 
permettent d'obtenir à volonté des électrisations gé-
nérales et locales ; i ls donnent des résultats identi-
ques, s inon mei l leurs , car la densité du courant est 
accrue, à ceux qu'on obtient avec des baignoires 
spéciales dont l 'agencement est très dispendieux. 

L'établissement t h e r m a l de V i c h y dont M. le 
D1' Per r ines t le directeur, est m u n i d'une organisat ion 
modèle de bains électriques du système Trouvé . L e s 
courants constants et continus sont fournis par son 
grand apparei l d'é lectrothérapie (fig. 400), et les cou-
rants induits pr imai res ou secondaires par son appa-
reil d'induction (fig. 109), le p lus précis des apparei ls 
employés en médecine et en physiologie. 

Par l 'emploi de nos électrodes spéciaux et le 
jeu de nos commutateurs , l 'établissement distribue à 
volonté et à une ou plus ieurs baignoires à l a fois, 
soit des courants constants et cont inus, soit des cou-
rants induits, soit enf in les deux s imu l tanément et 



organisés de façon à obtenir une electrisation locale 

ou générale par les deux méthodes. 

Aimants et Électro-aimants. 

L e s a imants sont très employés en médecine , qu'on 
utilise leur force portante, ou leur force attractive, 
ou pour toute autre raison. 

Fig. 251. — Aimant Jamin en Fig. 252. — Aimant droit a 
fer à cheval et son a r m a - lames multiples construit 
t u r e . par M. Trouvé. 

Nous avons dit que tous les a imants en fer à che-
val (flg. 251) ou droits (fig. 252) construits mainte-
nant sont formés d'un faisceau d 'a imants selon la 

prescription de M. Jamin . I l est incontestable, en 
effet, que leur puissance est ainsi beaucoup plus 
considérable que dans les anciens aimants faits d'une 
seule pièce. 

Nous sommes cependant parvenu à réal iser sans le 
recours de ce pr incipe des aimants et des électro-
aimants (fig. 253 et 253 bis) d'une seule pièce qui sont 
doués, sous un petit vo lume, d'une énergie très con-
sidérable. I ls sont destinés à enlever de l'œil de malen-



contreuses parcel les cle fer qui s'y seraient introduites. 
D'autres é lectro-aimants plus puissants, à l ames cir-
cula ires et concentr iques (fig. 252), permettront un 
j o u r , nous l 'espérons, de ret i rer de l 'estomac et par 
l a voie nature l le , des objets en fer avalés qu'on doit 
présentement extraire par une sanglante tail le sto-
maca le . L ' aven i r d i ra si nos prévis ions sont justes1 . 

L e l) r V i g o u r o u x avait préconisé en 1878, le traite-
ment des névra lg ies , de l 'ataxie, etc., par les vibra-

Fig . 254. — Diapason du Dr Boudet de Paris. 

t ions sonores . M. Boudet de P a r i s , a établ i pöur ce trai-
tement un diapason qu'un é lectro-a imant fait vibrer 
(fig. 2p4). U n e tige v i s ib le sur le côté de la figure et 

i Voir à la page 366 la discussion qui eut lieu à ce sujet à 
l 'Académie de Médecine dans la séance du 24 août 1880 enue, 
MM. Polaillon, Lamy, Lerov deMéricourt , Larrey et Goubaux. 

terminée par un bouton à tête plate de petite surface, 
permet de local i ser les v ibrat ions sur l a partie malade.' 

Ne terminons pas ce paragraphe des excitateurs de 
tous genres sans donner (fig. 255 et 255 bis) le tableau 
des points d'émergence des nerfs utiles à connaître 

•pour les applications électriques, extrait du Guide 
pratique des sciences médicales et tel que nous le 
trouvons dans la Revue illustrée de polytechnique 
médicale et chirurgicale du 80 août 1891. 

Comme conclusion de tout ce qui précède, nous de-
vons convenir que les apparei ls et instruments men-
tionnés ou décrits dans le cours des précédents cha-
pitres ne sont pas tous d'une égale nécessité usuelle. 
La plupart d'entre eux ont leur caractère propre , l eur 
agencementspécial, qui les voue c o n s é q u e m m e n t à u n e 
destination déterminée, bien restreinte, en général . 

Un cabinet d'électrothérapie bien monté devra 
ainsi comprendre deux sortes d'apparei ls : 

1° Ceux qui, p a r cela même qu'i ls n'ont pas 
d agencements spéciaux, trouvent des emplois p lus 
fréquents, plus var iés et plus larges ; 

2° Ceux qui, ma lgré leur caractère plus part i -
culier, sont cependant très usuel lement employés . 

Pour la commodité du médecin nous avons classé 
lous ces appare i l s dans un Appendice , pour qu'il 
retrouve promptement , au moment voulu , l'ap-
pareil dont il a besoin. Cet appendice est une#sorte 
de résumé de la partie technique de cet ouvrage : 
nous croyons qu'il ne se ra pas sans utilité prat ique. 

0 u s y renvoyons le lecteur . 
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255. — Points d ' émergence des ner fs ut i les à connaître 
pour les appl icat ions électr iques. , 

1. N e r f s u s - o r b i t a i r e qui 
a l i m e n t e la p c a u d u 
f r o n t e t d u c râne . 

2 . N e r f s s u s - t r o c h l é a i r e . 
3 . R a c i n e d u nez ali-

m e n t é e p a r le neri 
l a c r y m a l . 

4 . N e r f t e m p o r o - m a i i l -
l a i r e . 

o . N e r f s o u s - o r b i t a i r c 
a l l a n t à l a paupière 
i n f é r i e u r e , à l'aile 
d » n e z , à l a lèvre 
s u p é r i e u r e . 

6 . N e r f au r i cu lo - t cmpo-
r a l . 

7 . N e r f b u c c a l se ren-
d a n t à l a j o u e et à 
l ' a n g l e de l a bouche 

5 . D e n t a i r e i n f é r i e u r . 
9 . B r a n c h e mastoïdien-

n e d u p l e x u s cervi-
c a l . 

1 0 . B r a n c h e auriculaire 
d u p l e x u s cervical. 

1 1 . B r a n c h e cervicale 
t r a n s v e r s e . 

1 2 . R a m e a u su s t e rna lde 
l a b r a n c h e sus-cla-
v i c u l a i r e . 

1 3 . R a m e a u m o y e n de la 
m ê m e b r a n c h e . 

1 4 . R a m e a u sus-clavicu-
l a i r e . 

1 5 . R a m e a u a c r o m i a l d e 
l a b r a n c h e sus-cla-
v i c u l a i r e . 

1 6 . N e r f musculo.-cutané 
d e l à r é g i o n externe 
d e l ' a v a n t - b r a s . 

1 7 . R é g i o n du nerf cir-
c o n f l e x e . 

I S . B r a n c h e cu tanée es-
t e r n e du radia l . 

1 9 . B r a n c h e cu tanée in-
t e r n e d u radia l . 

2 0 . B r a c h i a l cu t anée in-
t e r n e . 

21. A c c e s s o i r e d u b r a -
chia l c u t a n é e i n -
t e r n e . 

22. D e u x i è m e et t r o i s i è -
m e n e r f s p e r f o r a n t s 
l a t é r a u x . 

j / , Ner f s i n t e r c o s t a u x . 

25. B r a n c h e a b d o m i n o -
g é n i t a l e s u p é r i e u r e 
( f e s se s ) . 

26. B r a n c h e a b d o m i n o -
g é n i t a l e s u p é r i e u r e 
( a b d o m e n ) . 

27. Branche abdominale 
28. B r a n c h e a b d o m i n o -

g é n i t a l e i n f é r i e u r e . 
29. B r a n c h e i n g u i n o - c u -

l a n é e i n t e r n e . 
30. B r a n c h e i n g u i n o - c u -

t a n é e e x l e r n e . 
31. B r a n c h e f é m o r o - c u -

t a n é e . 
3î. Nerf musculo-cutané 

interne. 
33. Sap l i ène i n t e r n e . 
34. H a m e a u x d u n e r f 

c r u r a l a l l a n t a u 
g e n o u . 

33. Tibial p o s t é r i e u r . 
3ti. S a p h è n e i n t e r n e . 
3". R a m e a u c u t a n é d u 

s c i a l i q u e p o p l i t é i n -
t e r n e . 

36. l l u s c u l o - c u t a n é d u 
s c i a t i q u e p o p l i t é i n -
t e r n e . 

:<i'- R a m e a u x p o s t é r i e u r s 
de l a r é g i o n l o m -
b a i r e . 

4 0 - R a m e a u c u t a n é d u 
Petit s c i a t i q u e . 

u . R a m e a u s c r o t a l d u 
pe t i t s c i a t i q u e . 

4 - - Nerf d o r s a l d e l a 
v e r g e . 

Nerf h é m o r r h o ï d a l 
i n f é r i e u r . 

'g. 255 bis. - Points d 'émergence des nerfs utiles à connaî t re 
pour les appl icat ions électr iques. 



C H A P I T R E V 

ÉLECTROPHYSIOLOGIE ET ÉLECTROTHÉRAPIE 

C e u x q u i a i m e n t à e n t r e r d a n s le détail 
d e s s c i e n c e s m é p r i s e n t l e s r e c h e r c h e s abs-
t r a i t e s , e t c e u x q u i a p p r o f o n d i s s e n t les prin-
c i p e s e n t r e n t r a r e m e n t d a n s l e s par t icula-
r i t é s ; p o u r m o i , j ' e s t i m e é g a l e m e n t l 'un et 
l ' a u t r e . 

L e i b n i z : L e t t r e à l ' a b b é F a u c h e r , Journal 
des savants du 2 ju in 1682. 

11 f a u t b i e n d i s t i n g u e r d a n s u n e science 
s e s r u d i m e n t s e t s a c o n s t i t u t i o n . Elle est 
r u d i m e n t a l e q u a n d e l l e n ' a e n c o r e que Je= 
f a i t s i s o l é s o u d e s s y s t è m e s fictifs: elle est 
c o n s t i t u é e q u a n d e l l e a r e c o n n u s o n objet 
e t s a m é t h o d e p r o p r e s . . . 

Littrë : La science au point de vue philo-
sophique. P r é f a c e . 

Si pour naître et se développer, l'électrothérapie 

ava i t dû puiser ses pr incipes fondamentaux dans une 

science bien assise, définit ivement constituée, elle 

sort irait à peine du monde dçs possibles. 

Mais, lo in d'être la fille de l'électrophysiologu\ 

c'est el le , au contra i re , qui a préparé son appari-

tion. . 
A p e i n e , en effet, l 'électrologie commençait-elle 

à sort ir , par les t ravaux de Gi lbert et de Otto de 
Guér icke de sa séculaire incubat ion, que I i ruger , Jalla-
bert, Nol let , Pr ivat i , Watson , renouant par-dessus 

douze siècles les ense ignements empir iques de Dis-
coride et d'Aétius , appl iquaient h a r d i m e n t le nouvel 
agent phys ique au tra itement des ma lad ies et je ta ient 
les bases d'un mode rat ionnel et défini de puissante 
médication. 

Mais l 'électrologie positive n'était point pour cela 
constituée : l a physiologie existait b ien moins encore. 
11 fallait à l 'une et à l 'autre de ces sc iences abstraites 
plus de deux siècles d'é laborat ion lente, d'essais 
confus: i l fal la it enfin cà l 'électrologie l a fécondat ion 
des génies cle F r a n k l i n , de Y o l t a , d 'Ampère , de 
Faraday; p o u r que la phys iologie positive vit le j o u r , 
il était nécessaire que le génie des B ichat (1771-1802) 
et des de B la inv i l le , reconnût , au mi l ieu d' innom-
brables part ies spéciales dont l a s t ructure enchevêtrée 
et les propriétés complexes n'offraient prise à aucune 
abstraction, les éléments anatomiques , y compr i s les 
résultats, qui , par l eur réun ion et l eur texture, cons-
tituent l 'ensemble du corps et dont chacun est doué 
de propriétés spécifiques déterminées. 11 fal lait même 
que Dutrochet, Schle iden et Sc lnvann complétant l a 
découverte fondamentale de B i chat eussent démontré 
la constitution cel lu la i re des tissus, et que Ko l l i ke r 
et Remak eussent sais i l a genèse des ce l lu les , l a spéci-
ficité des trois feuillets b las todermiques et le mode 
de formation des espèces histologiques 

L'électrophysiologie, u n des dern iers r a m e a u x de 
la science de B ichat et dont l a format ion est si récente 
qu'elle reste contestée par beaucoup de bons esprits , 

chJp ,yintroduclion à Vétude de la spécificité cellulaire 
^ez lHomme, par le D' Hillemand. 
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attendait qu'une expér imentat ion sagement guidée 
par des hypothèses c la ires et s imples d'ordre phy-
sico-chimique, lui apportât d' indispensables maté-
r iaux et les l inéaments de ses théories élémen-
taires. 

É lectrologie et phys iologie ont suivi en ce la une 
évolut ion semblable à cel le de toutes les autres bran-
ches de l a science abstra ite 1 . L a géométrie est née 
de l 'arpentage, l 'astronomie de la géographie et de 
l a navigation. 

« I l n'est personne qui , disait L i t t r é 2 , étudiant l'his-
toire, n'ait r e m a r q u é que partout les arts uti les ont 
pi'écédé les sc iences. O n a employé la chaleur à 
toutes sortes d'usages avant d'avoir aucune théorie 
sur cet agent ; l a méta l lurg ie et l a teinture ont fourni 
d'abondants produits , avant que les notions chi-
miques qui en sont le fondement fussent seulement 
soupçonnées. P u i s , l a sc ience abstraite faisant des 
progrès , les rôles se renversent , et les arts, qui 
d 'abord ava ient procuré mat ière et pour ainsi dire 
prétexte aux sciences, en deviennent les débiteurs, 
recevant d'elles leurs plus utiles perfectionnements. 
I l n 'en a pas été autrement pour l a biologie; ce n'est 
pas par e l le-même et de son chef qu'el le s'est intro-
duite dans le m o n d e , c'est sous le couvert de l a mé-
dec ine ; longtemps el le a vécu à l 'abri de cet art 
bienfaisant que les souffrances de l a nature humaine 

' Ce mode d'évolution était nécessaire comme l'a si magis-
tralement démontré .M. Pierre Laflitte, dans son beau- Cours 
de Philosophie première, en analysant les actions et réactions 
mutuel les de.la raison abstraite et de la raison prat ique. 

* Littré. La Science au point de vue philosophique. 

ont fait naître de si bonne heure dans les sociétés 
primitives, et longtemps a tardé le moment où la 
médecine pût avec sécurité prendre d'elle sa direc-
tion. Ce moment est à l a fin venu , et la pathologie 
y trouve, elle y t rouvera de plus en plus son guide 
véritable. » 

Certes, rien de juste comme cette appréciat ion de 
Littré, mais i l faut bien avouer qu'aujourd'hui l'élec-
trothérapie en est encore réduite à m a r c h e r de ses 
propres forces et à attendre que l 'é lectrophysiologie 
soit assez puissante pour l a diriger. 

Cette constatat ion de l ' impuissance provisoire de 
la théorie sur l a prat ique ne nous est ma lheureuse-
ment point personnel le . M. Gar ie l , dont personne 
ne met en doute l a haute compétence, n'a pas oublié 
de l'enregistrer dans sa préface au Précis d'électro-
thérapie du D'' Larat. 

Et M. Gar ie l a souvent confirmé ces déc la rat ions ; 
témoin sa réponse à M. Danion, à l a première séance 
(23 août 1889) de l a section d 'E lectrophys io logie ,dont 
il avait l a présidence au Congrès internat ional des 
électriciens de '1889. 

« I l faut bien le reconnaître, dit-il dans l a préface 
du Précis, l 'électro-physiologie n'est pas encore 
fondée en tant que sc ience ; on a recuei l l i des faits 
sans toujours chercher à préc iser les conditions dans 
lesquelles on opéra i t ; on a trop tôt énoncé des lois 
et imaginé des hypothèses pour les expl iquer . Nous 
croyons que presque tout est à refaire . . . 

« Dans l'état aqluel de l 'électro-phj-siologie, nous 
"e pensons donc pas que celle-ci puisse serv i r de 
base sérieuse aux appl icat ions thérapeut iques . . . » 



E t le D r L a r a t conclut avec justesse : 
« L e terra in empi r ique , reposant sur 1 observa ion 

accumulée d'un siècle, est donc, à l 'heure ac ue lh , 
le seul que nous sentions ferme sous nos pieds. Et, 
faute de mieux, nous sommes bien obliges d e m e -
u r e r les succès obtenus par le t ra i tement elec-
C e dans un grand nombre de maladies , sans en 

savoir exactement le pourquoi . » 
Nous sommes lo in , on le voit , de l 'appreciat ion du 

D , T r i p i e r _ et cependant nous avons ce m a i re en 
h a u t e considérat ion - qu i déclare que « depuis 
"époque de Nobi l i un grand n o m b r e d'observation 
sont venues enr i ch i r cette branche de l a science 
( l 'électropbysiologie), qu i est fondée aujourd hui sur 
des bases aussi exactes que celles de l a p h y s i q u e * 

S i donc nous n'avions en vue dans ce Manuel que 
de résumer les a p p l i c a t i o n s scientifiques de 1 élec-
tricité à l a médecine , nous pourr ions , sans aucun 
inconvénient , en jamber r é m u n é r a t i o n des ois p l j 
o u moins vagues et l 'exposé des hypotheses plus ou 
moins élastiques - elles ne br i l lent g e - a ^ n e 
point par l a s implicité - qu i constituent le résultat 
des explorat ions de physiologie électrique. 

Néanmoins , comme l ' insert ion ic i des tentative, 

plus ou moins f r u c t u e u s e s faites à ce j o u r aura peut-

être l 'avantage de rappe ler au praticxen quelle 

l a grandeur des efforts à faire, et l eur utilité quel 

est l a longueur du chemin à parcour i r avant que 

thérapeutique ait enfin trouvé des bases solides, nou. 

les passerons rap idement e n revue. 

11 n'est peut-être pas inuti le tout d'abord, d'en-

visager sous quels points de vue les phi losophes ont 
considéré les phénomènes vitaux, en laissant de côté 
bien entendu, toutes les définitions qui font appel à 
d'insaisissables entités théologiques ou m é t a p h y -
siques ou tendent à satisfaire à d' indémontrables 
causes f inales . 

Nous est-il permis de rappeler , en effet, que la 
connaissance de la nature int ime des choses nous est 
radicalement interdite? Toute définition scientif ique 
ne doit avoir d'autre prétent ion que de noter les 
phénomènes constants plus s imples et p lus généraux 
spécifiquement propres à l 'objet abstrait à définir : 
définir la vie, c'est dire quels phénomènes nous 
paraissent accompagner constamment les actions 
vitales, comment fonctionne ce procédé spécial qui 
fait qu'il y a vie et non plus seulement action chi-
mique, et ce sont les phénomènes que ces actions 
nous présentent qui servent à les caractér iser subjec-
tivement. Object ivement nous ne pouvons r ien savoir . 
Toute définition sur le pourquoi des choses revien-
drait nature l lement à l a définition que cet a imable 
philosophe Molière met clans l a bouche de son mé-
decin : opium facit dormiré quia est in eo virtus 
dormitiva cujus est natura sensus assoupire. 

Aristote à qui i l faut toujours remonter , dans les 
questions de haute phi losophie , disait d é j à avec son 
sens si positif {De l'âme et des animaux) : La vie 
est ces trois faits : se nourrir par soi-même, se 
développer et périr. 

Bichat, préoccupé avant tout de séparer nette-
ment le règne organique du règne minéra l qu'i l 
considérait à tort en perpétuel conflit avec lui , défi-



nit la vie : Vensemble des fonctions qui luttent contre 

In mort (règne mikéra l ) . 
E t c est en se plaçant au m ê m e point de vue que \ En-

cyclopédie disait : la vie est le contraire de a moU 
R i c h e r a n d énonce trop vaguement que : La vie es 

un ensemble de phénomènes qui se succedentpendant 
zen temps limité dans les corps organises. 

Avec de B la inv i l le , nous avons l a première deh-
ni l ion sat isfaisante; c'est pour lu i un double mou-
I ment interne de combinaisons et de decombim, 
sons instables, à la fois général et continu, propre 
à certaines substances dites organisées. 

Cette définition a le mér i te , fait r emarquer C m 
d' impl iquer l 'existence d'un organisme vou u.et d an 
mi l i eu convenables , et de supposer en o u t r e , J a 
sorpt ion avant l a composit ion et 1 exhalation des 

produits de l a composit ion. . 
1 A le Comte, disciple en cela de de B la inv i l le , dit 
son tour (Système de Politique positive) :la vital« 
fondamentale, seule commune à tous les etresor^ 
nisés consiste dans leur continuelle rénovation 
matérielle, unique attribut qui Répare u j ^ 
lement des corps inertes, où la ^nposmoneM 
toujours fixe, et il ajoute à la suite de B -
que : les phénomènes de la maladie coïncident es 
tiettement avec ceux de la santé, dont ils ne (Mi-
rent jamais que par Vint ensile. 

Littré condense sa définition dans l a f o r m é e . » 
vie est l'état d:activité de la substance orgm^^ 
ce que Béelard énonce : La vie est l'organisation en 

" E n f i n , pour I I . L e w e s : La vie est une série de 

changements définis et successifs, ci la fois de struc-
ture et de composition, qui se présentent chez un 
individu, sans détruire son identité. 

Quelque définition qu'on adopte et les dernières 
sont presque équivalentes — on renonce à c h e r c h e r 
la nature int ime de la vie ; tout comme pour l a g r a -
vitation, l a cha leur , l 'électricité, les affinités ch imi -
ques, etc. 

Ce n'est que par présomption de jeunesse que la 
science s'était fourvoyée dans l a poursuite des causes 
premières; il appartenait à sa matur i té de re je ter 
comme inaccessible toute investigation — de quelque 
nature — dir igée vers cet empi re ténébreux. 

Le but rée l de l a science, c'est de connaître suffi-
samment les êtres, bruts ou v ivants , individuels ou 
collectifs, pour p révo i r i e s phénomènes constanLs, sta-
tiques ou dynamiques , qu'i ls présentent et qui pra-
tiquement agissent sur nous, afin de les appropr ier 
au service — peut-être l o i n t a i n 1 , indirect c o m m e 
direct — de l 'homme et de l 'Humanité par le con-
cours continu et sol idaire que nous fournit celle-ci . 

Ge but, en un mot, est de savoir pour prévoir, 
afin de pourvoir. 

1 « Quelque limitée que soit, en réalité, notre force de spécu-
lation, elle a cependant , par sa nature , beaucoup plus de portée 
que notre capacité d'action, de sorte qu'il serait radicalement 
absurde de vouloir as t re indre la première , d 'une manière con-
tinue, à régler son essor sur celui de la seconde, qui doit, au 
contraire, s'efforcer de la suivre au tan t que possible. Les 
domaines rationnels de la science et de l 'art sont, en général, 
parfaitement distincts, quoique philosophiquement liés : à l'un 
appartient de connaître, et par suite de prévoir; à l 'autre, de 
pouvoir, et par suite d'agir. » — A. Comte. Cours de Philo-
sophie positive. 



O n ne fait pas de la sc ience pour l a sc ience, comme 

le voudraient quelques-uns. On fait de la science pour 

qu'elle soit f inalement uti le. S o n cr i tér ium doit être 

l a prév is ion; son effet, de modif ier les êtres et les 

événements en forme et composit ion, en les croisant 

ou combinant pour l 'obtention d'un résultat déter-

miné uti le. 
Mais pour qu'i l y ait prévis ion il faut qu'i l y ait 

h a r m o n i e constante entre le monde extér ieur et la 
pensée et cette h a r m o n i e constitue Y état de raison 
dont le contra i re à tous les degrés constitue l'état de 
folie. L 'état de ra i son impl ique donc la connais-
sance du monde et celle de l 'entendement : i l exige 
de plus l a soumiss ion de la volonté humaine aux 
lois cosmiques et mora les , dont l 'ensemble, par sa 
pers istance, constitue une inviolable fatalité. Les 
seules modifications à notre portée concernent, en 
effet, l' intensité des phénomènes , mais l eur arrange-
ment demeure si constant pour un temps très long, 
m a l g r é tous nos efforts, qu'i l est en quelque sorte 
inaltérable re lat ivement à nous. 

I l est à r e m a r q u e r à ce propos que plus l'homme 
est ignorant , et, e n conséquence, plus faible, plus il 
se croit puissant et maî t re absolu des choses. Jadis 
l ' intervention d'un dieu omnipotent obtenue parla 
pr ière, de nos j o u r s l 'activité bienvei l lante d'une 
entité métaphys ique, para î t a lors capable de tous 
les mirac les . E t si l a c royance a u mirac le est bien 
morte aujourd'hui du moins en Occident et dans les 
sciences abstraites bien formées, c o r n u e l'astrono-
mie , l a phys ique et l a ch imie , ne subsiste-elle pa» 
toujours , même chez des esprits d'une certaine cul-

turc. mais d'une culture trop spécial isée, même chez 
des médecins — très rares , de plus en plus rares i l 
est vra i — quand on en ar r ive aux autres sciences, 
â peine ébauchées, comme la biologie, l a sociologie 
et la mora le , ou aux sciences concrètes complexes 
comme la météorologie, l a médecine ou la poli-
tique ? 

L a formation de l'état de raison s'opère par le j e u 
des fonctions intel lectuelles sous l ' impuls ion des sen-
timents qu'un caractère suff isamment énergique 
maintient actives, attentives et convergentes . 

Les deux grandes fonctions élémentaires — qui se 
combinent à des degrés bien var iab les chez les divers 
individus et constituent alors ce qu'on nomme leur 
intelligence — sont la contemplat ion et l a médita-
tion. L a contemplat ion recuei l le les faits part icu l iers , 
dont l 'enregistrement dans l 'encéphale compose l a 
mémoire 1 ; elle révei l le les images de la mémoire ou 

' La mémoire n'est donc pas une fonction intellectuelle simple, 
à rencontre de ce qu'on pense généralement. Elle est, au con-
traire, dans l 'ordre mental , l 'expression complexe de la loi uni-
verselle de la persistance, loi bien connue en mécanique, c'est-
à-dire dans sa formulaison la plus simple, et où Képler l'a 
découverte, sous le nom de loi d ' inertie. On trouvera plus loin, 
à la page 483, l 'énoncé exact de cette loi universelle qui mérite 
plus que toute autre encore la qualification de fondamentale. 

Dans les métamorphoses si multiples qu'elle revêt à travers 
la série hiérarchique des sciences inorganiques abstraites, on 
lui donne souvent la dénomination de loi de la conservation : 
cela provient de ce qu'on prête gratuitement aux êtres dits 
bruts une inactivité absolue que contredit suffisamment la plus 
vulgaire expérience lorsqu'on s'en rapporte strictement à elle. 
C'est, en effet, par un artifice logique et non comme traduction 
positive d'un fait, — ce qui serait naturellement au-dessus de 
la puissance expérimentale, — que Képler a conçu l'existence 



idées ( imagination) , les associe avec une vitesse pro-
portionnée à leur s impl ic i té , leur général i té et con-
séquemment leur répét i t ion ; l a méditat ion, elle, 
compare enfin et saisit (induction) ce que ces idées 
hétérogènes présentent de constant dans leur indé-

abstraite de la force et son ex-territorialité parfaite. Le grand 
astronome n'a fondé là, qu'il l'ait voulu ou non, qu 'une utopie 
scientifique, utopie fort légitime d'ailleurs, mais utopie. On sait 
d'ailleurs que l 'utopie scientifique diffère de l 'hypothèse posi-
tive en ce que celle-ci doit être r igoureusement démontrable, la 
théorie utopique n'étant pas astreinte à cette condition, mais 
devant posséder néanmoins ce double caractère que sa fausseté 
soit indémontrable et qu'elle soit susceptible d'évoluer conti-
nuellement sans contradiction dans la direction constante du 
progrès positif. L'utopie seconde l'éclosion des hypothèses et 
les hypothèses préparent les lois, dernier terme auquel s'ar-
rêtent f ructueusement nos investigations théoriques. 

Ce qui est incontestable, c 'est que la matière, toute matière 
est pra t iquement active et que nous ne savons rien, ni ne pou-
vons rien savoir sur l 'origine ou cause de cette activité. Nous 
bornant , dans cette position, à exprimer un fait certain, sans 
avoir recours à aucune hypothèse, en pleine neutrali té nous 
devons préférer le nom de persistance impliquant activité au 
nom de conservation associé en nous à l'idée de passivité. 
Cette prudente réserve, sur laquelle il n'y a pas lieu ici de 
s 'appesantir , é tant faite, il est loisible d'employer, sans notable 
inconvénient, le vocable usuel. 

En mécanique, la loi de la persistance prend, avons-nous 
dit, la forme simple de la loi d'inertie ou, ce qui revient au 
même, de la conservation de la somme des forces vives; en 
astronomie, c'est la loi déjà beaucoup plus compliquée de la 
stabilité du système du Monde; en physique, c'est la loi delà 
constance des conditions cosmiques, géologiques et climate-
riques de la Planète; en chimie, c'est la loi de Lavoisier de la 
conservation de la matière, loi que Joule a complétée à la fui 
de la première moitié de ce siècle p a r l a loi de la conservation 
de l 'énergie. / 

Dans les sciences biologiques et morales, l 'harmonie sub-
siste, mais va se compliquant de plus en plus : on y constate 
la loi de la permanence des espèces, autrement dit la loi de 

finie var iété 1 ; elle abstrait (abstract ion) ces carac-
tères permanents et s'efforce de dégager (déduction) 
leurs lois ( l iaisons de success ion ou de s imi l i tude) ; 
elle reconstruit enfin avec ces é léments abstraits des 
êtres ou des faits fictifs auxque l s elle peut rapporter , 
en tenant un compte suffisant de certa ins coefficients 
individuels, les réal ités dont l a contemplat ion lu i 
fournit les images. 

L ' induct ion établit les pr inc ipes , l a déduction les 
coordonne. L' intel l igence puise dans l a ra ison empi-
rique les matér iaux sur lesquels elle t rava i l le et elle 
compose avec eux une ra i son théorique — abstraite, 
et f inalement concrète, — puis elle appl ique ses 
créations dans l a raison pratique. I l y a l à une sorte 
de vie dont l a raison empir ique const ituerait le 
milieu, l a ra ison théorique l 'organisme, et l a ra i son 
pratique la vie proprement dite ou l 'organisme en 
action. Une telle manière d'envisager le double mou-

rtiérédité comprise dans son entière généralité et avec sa 
curieuse métamorphose sérielle à cycle polymorphique f e rmé ; 
en psvcho-physiologie, c'est la mémoire qui ret ient les images 
fournies par la contemplation. En sociologie, c'est la loi des 
antériorités; Auguste Comte, qui l'a formulée le premier d 'une 
façon précise, l'a énoncée aussi sous cette forme paradoxale à 
première vue : « Les vivants sont de plus en plus gouvernés 
par les morts » ; elle a pour corrélatif politique le principe 
conservateur dont la nécessaire reconnaissance, suff isamment 
répandue et observée, constitue la seule garantie de l 'ordre au 
sein des nations. En morale enfin, c 'est la loi de l 'habi tude; 
nous devons la mettre énergiquement en j eu , afin de conserver 
tant ù l'individu qu'à l'espèce les richesses que nos prédéces-
seurs nous ont laissées au triple point de vue sentimental , 
intellectuel et prat ique. 

' L'idiot contemple et ne médite pas , ou comme les animaux 
inférieurs ne médite que très peu. 



vement de combinaisons et de décombinaisons sub-
jectives par l'afflux et le reflux des matériaux empi-
riques ou objectifs, apportés par la contemplation, 
choisis et assimilés par la saine méditation, se justifie 
jusque dans ses moindres détails, tant dans l'histoire 
de l a science que dans l'évolution individuelle. Il y 
a, dans l'espèce, développement normal , et, dans 
l'individu, santé mentale, lorsque cet échange s'opère 
d'une façon lentement progressive; mais que l'un 
des éléments objectif ou subjectif vienne à acquérir 
trop vite une intensité relative trop considérable et 
aussitôt, par balancement, il réagit sur son conju-
gué : cela se traduit pratiquement, en politique par 
une révolut ion, en morale par un dérèglement indi-
viduel ou collectif nuisible. 

Il est donc indispensable de pondérer nos deux 
facultés intellectuelles l'une par l'autre au moyen 
de ces règles hygiéniques ou méthodes, que l'Huma-
nité a d'abord ignorées, qu'elle a lentement élabo-
rées et appliquées de temps à autre, qu'elle a enfin 
promulguées et qu'elle a codifiées en un système de 
philosophie positive qui constitue un des plus beaux 
monuments de notre civilisation. L a philosophie posi-
tive est la médecine — hygiène et thérapeutique pour 
ainsi dire — de l'activité psychique. Bornée à l'éru-
dition, ou compulsion des faits, la science ne peut 
exister. D'un autre côté, l a spéculation lâchée à son 
l ibre essor ne tarde pas à se diffuser dans de vides et 
insaisissables abstractions théologïco-métaphysiques, 
d'une absolue infécondité prat ique. L 'union équili-
brée de l'érudition et de l a spéculation constitue, au 
contraire, la science réelle ou positive. 

Mais cette union ne pourrait, comme nous venons 
de le démontrer, demeurer arbitraire sous peine de 
prompte dislocation. 

Or, parmi la foule de combinaisons théoriques que 
l'entendement peut former avec les matériaux abs-
traits dégagés des impressions cérébrales, il en est 
une vers laquelle il est spontanément porté à l'état 
normal : elle consiste à construire immédiatement 
l'hypothèse la plus simple et la plus sympathique 
que semble comporter l'ensemble des renseigne-
ments obtenus, il assimile l ' inconnu au connu, 
cherche des dispositions analogiques et tend à croire 
à la réalité absolue de sa conception. Nous résoudre 
à accepter comme règle morale, ou précepte, cette loi 
fondamentale de notre constitution mentale à laquelle 
nous ne pouvons échapper et que nous appliquons 
instinctivement et à notre insu jusque dans les 
moindres détails de la vie est ce qui nous convient 
le mieux pour faire cesser toute perplexité et dé-
terminer notre intervention pratique. E l le nous 
enseigne tout d'abord, quand on la possède explici-
tement, la relativité de toutes nos connaissances, en 
même temps qu'elle assure à nos théories une suf-
fisante stabilité tout en tenant compte de leur oppor-
tunité. 

C'est de cette loi, plus que de toute autre, qu'on 
doit dire qu'elle est l'épine dorsale de la Science, de 
la Philosophie et de l'Histoire. 

Telle est, en fin de compte, la conception positive 
de la notion d ' e x p l i c a t i o n avec toute sa relativité et 
sa légitimité. Expl iquer , c'est donc former une hypo-
thèse que l'on dégage explicitement d'une proposi-



l ion plus s imple et plus générale qui ne contenait 

jusque-là l 'é lément expl iqué q u ' à l'état impl ic i te , état 

par cela m ê m e peu précis , ne permettant aucune 

éva luat ion exacte susceptible de servir de base à la 

prat ique et se prêtant admirab lement à toute discus-

s ion bizant ine. 

L 'hvpothèse édifiée doit norma lement remplir 
cette triple condit ion d'être l a plus s imple , l a plus 
sympath ique et l a plus esthétique en accord avec 
l 'ensemble d e s renseignements positifs de tous ordres 

dé jà acquis . 
Cette loi-précepte fondamentale de l a philosophie 

première (dont le domaine est l a sc ience des lois 
appl icables à tous les phénomènes et, par suite, indé-
pendantes de l'espèce de ceux-c i ) comporte plu-
sieurs corol la ires . Nous énonçons les pr inc ipaux avec 
les autres lois de phi losophie première sans toutefois 
nous y appesantir . Nous préférons, sur un sujet 
aussi capita l , renvoyer le l e c t e u r aux démonstrations 
que M. P ie r re Laffitte a condensées dans son magni-
fique Cours de philosophie première dont l a publi-
cat ion doit faire époque : 

•1° Loi-précepte de la constance. — Nous conce-

vons , et nous devons concevoir comme immuables, 

les lois de tout ordre qui régissent les êtres et que 

les événements révèlent. 

2° Loi-précepte de la modificabilité. — Les modi-
fications de l 'ordre universe l sont bornées, et nous 

devons les concevoir comme bornées', à l ' intensité des 

phénomènes dont l 'ar rangement demeure inaltérable. 
3° Loi-précepte de la concorde. — Nous subor-

donnons, et nous devons subordonner , les construc-
tions subjectives aux matér iaux objectifs . 

4° Lois-préceptes des images. — Les images inté-
rieures sont toujours , et doivent être moins v ives que 
les impress ions extérieures. 

5° Toute image normale est et doit être prépondé-
rante sur celles que l 'agitation cérébrale fait s imul-
tanément surgi r . 

6° Loi-précepte des trois états1. — Chaque enten-
dement présente et doit présenter l a success ion de 
trois états : théologique ou fictif, métaphys ique ou 
abstrait et scientifique ou positif, envers les concep-
tions quelconques, avec une vitesse proport ionnée à 
la généralité des phénomènes correspondants . 

Toutes ces lois sont re lat ives à l a constitution de 
notre Entendement . L e s suivantes gouvernent b ien 
encore le t rava i l menta l , mais elles régissent égale-
ment les phénomènes du monde. 

1° Loi de la persistance. — T o u t état statique ou 
dynamique tend à persister spontanément , sans 
aucune altération, en rés is tant a u x perturbat ions 
extérieures (Kepler) . 

2° Loi de la coexistence. — U n système quel-
conque maint ient sa constitution active ou passive, 
quand ses éléments éprouvent des mutat ions s imul -
tanées, pourvu qu'elles soient exactement communes 
(Galilée). 

' Stuart Mill l'a appelée l'épine dorsale de la philosophie. 
Voir sur la loi des images et sur la loi des trois états l 'ou-

vrage du Dr Sémérie : Des symptômes intellectuels de la folie. 



3° Loi de l'équivalence. — I l y a toujours équiva-

lence entre l 'act ion et l a réact ion, si leur intensité 

est mesurée conformément à l a nature de chaque 

conflit ( I luyghens et Newton) . 

4° Loi de la conciliation. — La loi du mouvement 
est subordonnée à celle de l 'existence. 

Tout progrès doit être conçu comme le dévelop-

pement de l 'ordre correspondant , dont les conditions 

quelconques régissent les mutat ions qui constituent 

l 'évolution. 

5° Loi du classement. — T o u t c lassement positif 

doit procéder d'après l a généralité croissante ou 

décroissante, tant subjective qu'objective. 

6° Loi de l'intermédiaire. — Tout intermédiaire 

est et doit être n o r m a l e m e n t subordonné aux deux 

extrêmes dont il opère l a l ia ison. 

L a parfaite possession de ce code philosophique 
al l iée à l a connaissance même approfondie des lois 
des phénomènes spéc iaux , et bien que nécessaire au 
vér i table savant , n'est pas encore suffisante pour le 
d i r iger à t ravers ce monde si fécond en obstacles. 
O n n 'arr ive , en réal ité , à se serv i r avec bonheur de 
ces puissants instruments logiques que par un labo-
rieux apprent issage dont r ien ne saura i t dispenser1. 
L u i aussi doit être famil iar isé avec certains coeffi-

* « Chaque grand artifice logique doit être directement étudié 
dans la part ie de la philosophie naturelle qui en offre le déve-
loppement le plus spontané et le plus complet, afin de pouvoir 
être ensui te appliqué, avec les modifications convenables, au 
perfectionnement des sciences qui en sont moins susceptibles.» 

.(A. Comte.) 

cients abstraits que le dogme scientif ique ne saura i t 
lui révéler . L ' apprent i de l a carr ière scientif ique a 
donc un sort tout semblable au sort de l 'apprenti de 
l'industt 'ie. L a ne se borne pas d'ai l leurs l 'analogie. 
De meine que deux objets fjuelconcjues ne sont 
jamais égaux , deux hommes , malgré l a célèbre décla-
ration de polit ique métaphys ique (nous n'en nions 
pas, entendons-nous b ien, l 'util ité provisoire) , ne le. 
sont pas davantage ; et comme il y a ouvr ier et 
ouvrier ainsi que le formule le sens c o m m u n , il y a 
et il y a u r a toujours savant et savant . Nous retrou-
vons ici l'équation personnelle si b ien connue des 
astronomes. 

D'ail leurs « pour l a prat ique , dit M. P . Laffltte 
dans son Appréciation de la philosophie ancienne, 
l'expérience ne semble pas différer de l 'art, et l 'on 
voit même ceux qui n'ont que l 'expér ience atteindre 
mieux leur but que ceux qui ont l a théorie sans 
l'expérience. C'est que l 'expérience est l a connais-
sance des choses part icul ières , et l 'art , au contraire , 
est celle du généra l . Or , tous les actes, tous les faits 
sont dans le par t i cu l ie r . . . S i donc que lqu 'un pos-
sède la théorie sans l 'expérience, et que, connais-
sant le généra l il ignore le part icu l ier qui y est 
contenu, ce lui- là se t r o m p e r a souvent dans le traite-
ment de la ma lad ie 

11 n'est donc pas possible d'établir une règle métho-
dique générale pouvant nous guider dans l 'univer-
salité des cas. Mais celui- là a r r i v e r a le premier aux 
découvertes qui saura coordonner les indicat ions de 
la science positive avec l a foule de facteurs spéciaux 
propres à l a pratique. C'est ce que Cl . B e r n a r d a 



n o m m é le déterminisme. D a n s u n cas s imple par 
exemple c'est l ' ingénieur qui possède bien les lois de 
l a mécanique abstraite , e n combine le j eu avec 
certains phénomènes physiques et réal ise finalement 
un appare i l déterminé dont l a destination est précise 
et avait été antér ieurement fixée. 

Cependant l 'usage a fait instituer quelques artifices 
pratiques dont l 'emploi assidu rend les plus grands 
services. L e s deux pr inc ipaux sont, sans contredit, 
l 'analyse et l a synthèse . Cette divis ion binaire du 
travai l intel lectuel , entre les deux termes duquel 
s ' intercale l a récapitulat ion intégrale des éléments 
séparés par l ' ana lyse (Descartes) nous est imposée, 
d'une part par l ' impossibi l ité où se trouve notre 
intell igence d 'embrasser d'un coup l 'universal ité des 
phénomènes , d'autre par t par une sorte d'indépen-
dance de ces phénomènes les uns vis-à-vis des autres 
(loi de l a coexistence). A l a vérité cette indépendance 
objective est lo in d'être réel le , et surtout dans les 
sciences supér ieures (biologiques et morales) ; elle 
est toutefois suffisante pour just if ier l a disjonction 
des études et pour qu'on puisse concevoir l'ensemble 
des phénomènes part icul iers comme simplement 
coexistants dans l 'événement total. 

Dès ce premier pas vers l a méthode, nous retrou-
vons l 'appl icat ion des lois combinées de la philoso-
phie première depuis l a loi fondamentale de l'hypo-
thèse ju squ 'à l a finale de l ' intermédiaire . 

P o u r préciser davantage encore l a marche du 
travai l intel lectuel , i l convient de s ignaler cette subdi-
vis ion capita le du procédé analyt ique qui consiste à 
regarder les êtres dont on recherche les multiples 

propriétés (pour en abstra i re finalement les rap-
ports), d'abord comme aptes à agir — état stat ique, 
— puis comme agissant effectivement — état dyna-
mique. 

Le tableau ci-dessous montre bien les l iaisons 
étroites de ces deux états à travers toute l a série hié-
rarchique de la Science : 

O B J E T 

au point de vue 
O r d r e s . S o u s - o r d r e s . 

numérique. 
MATHÉMATIQUE. ] géométrique. 

mécanique. 

COSMOLOGIE. 

' astronomique, 
i physique. 

S t a t i q u e . 

t nombre. 
, figure. 
' équilibre. 

• stabilité. 

BIOLOGIE 

7 

' chimique. 

^ génér ique ' , 
oniologiq ne. 
psychique. 

constance. 

D y n a m i q u e . 

L' valeur. 
I développement. 
\ mouvement . 

création. 

( indifférence. 

^ persistance. 
! hérédité. 
> instinct. 

changement , 
combinaison. 

^ variation. 
f adaptat ion. 
• intelligence. 

1 Cari Vogt définit l 'espèce : la réunion de tous les indi-
vidus qui tirent leur origine des mêmes parents, et qui rede-
viennent par eux-mêmes, ou par leurs descendants, semblables 
à leurs premiers ancêtres. 

De Quatrefages a jus tement reproché à cette définition de 
ne pas comprendre toutes les variétés du polymorphisme. M. le 
Dr Hillemand jugeant qu'elle était cependant la meilleure de 
celles qu'on avait proposées, l'a modifiée comme suit pour 
qu'elle embrasse tous les cas : Vespèce est l'ensemble de tous 
les individus qui tirent leur origine des mêmes parents et qui 
sont susceptibles, ou dont les proches parents sont susceptibles, 
de redevenir par eux-mêmes ou par leurs descendants sem-
blables (hérédité) à leurs premiers ancêtres. (Introduction à 
l'étude de la spécificité cellulaire chez l 'Homme.) 

Cette nouvelle définition nous parai t excellente et englobant 
toutes les métamorphoses des phénomènes d'hérédité et de 
spécificité. 



Ordres. Sous-ordres. Statique. Dynamique. 

t planétaire. ' conservat ion, ^révolution*. 
M O R A L E « . . . • politique. Ï ordre. J progrès. 

' ind iv idue l le , ( hab i t ude . 'perfectionnement 

I l montre également , ce nous semble d'une façon 
assez c la i re , l a subordinat ion des conditions dyna-
miques aux conditions statiques dont, en fin de 
compte, ces condit ions dynamiques ne sont que le 
développement. A ins i l'étude de la spécificité, de la 

* Ne rat tacher à ce mot aucune idée myst ique, mais lui con-
server son acception étymologique et générale, tant en ce 
qui concerne l'activité sociale ou politique que l'activité indivi-
duelle. Le peuple dit qu 'un homme est moral lorsque, dans sa 
vie publique comme dans sa vie privée, cet homme conforme 
sa conduite aux idées sociologiques, religieuses et philoso-
phiques, etc., qui dominent à cette époque dans ce milieu : un 
bandit n'est-il pas souvent un héros aux yeux de ses acolytes, 
et Socrate, monothéiste, n'était-il pas immoral pour les Athé-
niens polythéistes. (Voyez, d'ailleurs, le Supplément au voyage 
de Bougainville, de Diderot.) 

Le philosophe doit aussi regarder une institution sociale ou 
un acte public comme moral lorsqu'il est en harmonie avec les 
aspirations, le sent iment public contemporain de l'acte. Là est 
la justification de César qui vérifia la parole de Seylla en con-
densant en lui plusieurs Mari us, et celle de l'énergique et 
modéré Danton; là est la condamnation de l'exalté et théiste 
Robespierre, du condottiere Bonaparte, dont les mascarades et 
les restaurat ions rétrogrades, venant à la fin du grand dix-
huitième siècle si largement tolérant et si uniquement humain, 
sont de vrais phénomènes de tératologie historique. 

2 II faut prendre ce mot dans le sens le plus large : il doit 
signifier changement lent et doux aussi bien que brusque et 
violent dans les insti tutions sociales. L'évolution sociale est 
même toujours fort lente ; la commotion finale ne fait que con-
sacrer définitivement l 'ordre nouveau progressivement édifié. Il 
n'y a pas plus de coup de foudre en politique qu'en galanterie. 

composition, de l a forme, etc. , est loin d'être aussi 
simple que l 'examen superficiel tendrait à le faire 
croire. Son objet étant le résultat très complexe d'une 
longue évolut ion que de toute nécessité il faut préa-
lablement connaître , du moins dans ses l ignes pr in -
cipales, cette étude présente de telles difficultés 
quand on veut l 'approfondir , qu'i l y faudrait renoncer 
si les nécessités pratiques n'étaient très suff isamment 
satisfaites par de simples approximat ions . C'est que, 
ainsi que le montre l a généra l i sat ion d 'un pr inc ipe 
bien connu de mécan ique , quand i l y a progrès (mou-
vement) i l n'y a pas pour ce la négat ion de l 'ordre 
(ensemble des conditions statiques propres au sys-
tème) ; ma i s c'est qu'à cet ordre v iennent se super-
poser des conditions nouvelles et que les éléments du 
système agissant et réagissant les uns sur les autres 
se les répart issent d'une façon exactement commune 
sans que l 'ordre intér ieur soit troublé. Que ces con-
ditions de juste répart it ion ne soient pas satisfaites 
et le système se disloque lo in de se développer . 

Chacun peut part icu lar i ser , illustrer, comme disent 
les Anglais , cette proposit ion. 

Non seulement donc, nous le répétons, i l y a subor-
dination du progrès à l 'ordre, mais le progrès n'est 
que le développement de l'ordre : cette vérité est 
irréfragable. ' 

De la div is ion tout au moins subject ive de la 
science en p lus ieurs ordres spécif iques résulte d'ai l-
leurs l 'établissement de méthodes propres à chaque 
ordre de science ou plutôt de méthodes interdépen-
dantes trouvant respectivement dans c h a c u n de ces 
ordres une appl icat ion plus large, plus fréquente et 



plus précise. Ce sont dans ces domaines successifs 
qu'on devra se l iv rer à l eur étude et s'y famil iariser 
l 'esprit pour en pouvoir disposer l 'appl icat ion dans 
les autres genres de connaissance. Toute étude de la 
méthode entreprise d'une façon purement abstraite, 
a priori, sans qu'à telle règle théorique on ait à 
invoquer comme sanct ion tel" rapport spécial nette-
ment établi , incorporé dans tel être réel , ne peut 
être que ch imér ique et non seulement inuti le mais 
nuisible : on ne doit également transporter telle 
méthode d'un domaine dans un autre , surtout dans 
u n domaine éloigné du sien, qu'avec l a p lus grande 
c i rconspect ion. Ains i se comprend la sage parole de 
F rédér i c le Grand : a S i j ' ava i s une province à châ-
tier, j e l a ferais gouverner par u n phi losophe. » Ce 
Maître pol i t ique était lo in certes de mépr i se r l a phi-
losophie et les phi losophes, on le sait, mais i l con-
naissait et l ' insuffisance constructive des doctrines 
pol it iques de son époque et l a ma lheureuse tendance 
qui pousse le logic ien à faire à outrance de l a logique. 
O n sait dé jà à quelles aberrat ions a conduit l'in-
trusion trop profonde de la mathémat ique en bio-
logie, et dé jà en mécanique où la mépr ise est jour-
nal ière , ou encore en astronomie (température du 
solei l , pour ne c iter qu'un exemple). 

A chaque ordre scientif ique, disons-nous, méthode 
non pas spécia le mais méthode dominante. Voici le 
tableau de ces méthodes diverses : 

( Lois de l'Entendement \ , 
l Lois génër. du Monde I pourlaMAT««. 

OGIQUE Généralités abstraites ( (et la MBCAHQM). 
v des sciences spéciales } 

( t 'es systèmes stellaires , 
OBSERVATION. . . . du système solaire [ Pour I ' A S T R O N O U I E . 

' — régime terrestre ) 
sur la spécificité des \ 

\ phénomènes y 
E X P É R I M E N T A T I O N sur leur interdépen-' - P H Y S I Q U E . 

' dance \ 
v sur leurs particularités 
[ des agrégats (morpho-

ANALYSE ET NO- \ logie)1 j 
MENCLATURE . . \ — composés i ~ CHIMIE. 

'. — éléments 

i des êtres , 
COMPARAISON. . . _ parties _ Bl0L0GIE. 

( — actes J 
, des institutions < 

liIST0IRE - législations _ S O C I O L O G I E . 
( — modes d'activité ! 

SÉLECTION ET SYN- ( d a n s l e s reli9^ns > 
T H È S E ) ~ riles et cultes ; — M O R A L E . 

' \ — mœurs ) 

Nous bornant à interpréter ce tableau au seul point 
de vue biologique, il est facile de constater, vu l a com-
plexité et l ' indéfinie variété des phénomènes v i taux , 
qu il ne faut attendre de la logique qu'un aide pure-
ment indirecte. B ien qu'elle ne soit ou ne doit être que 
1 abstraction la plus élevée des rapports de tous genres 
que l'esprit h u m a i n est pa rvenu à saisir , elle ne 
contient les rapports spéciaux que dans une telle 
implicité qu'i l est impossible de les en dégager immé-

_„ ° ..le , c a r ' ictère de l 'être repose sur les propriétés des élé-
«ents, U non est pas la résultante : l 'arrangement des parties 
™ ermine 1«$ at t r ibuts supér ieurs . » (Bouchard. Maladies par 
>aienhssement de la nutrition.) 



diatement ; i l est au contraire indispensable de les 
étudier là même où ils sont en jeu , et c'est à cette fin 
qu'ont été créées les méthodes subséquentes. Ces mé-
thodes, comme les sciences qu'elles sont appelées à 
scruter, ne sont pas indépendantes les unes des autres : 
elles se pénètrent et vont se complétant ; l'une étant 
le prolongement de l a précédente et le point de 
départ, la base indispensable de l a suivante. 

L a difficulté qu'elles présentent v a toujours aussi en 
croissant. C'est une conséquence ; et on aperçoit que 
si, en retour, les phénomènes corrélatifs n'étaient 
pas de plus en plus modifiables, nos efforts seraient 
bientôt à bout et le développement humain promp-
lement arrêté. 

L'observation recueil le les faits, Y expérimenta-
tion vérifie les inductions et recherche l a constance 
dans l a variété en réduisant les faits composés et hété-
rogènes en leurs facteurs élémentaires [analysé). La 
multiplicité des êtres réels ou artificiels ainsi connus 
ne tarde pas à exiger l a création d'un langage et de 
signes spéciaux, ou nomenclature, permettant de se 
rappeler rapidement à l a simple dénomination ou à 
l a simple lecture, non seulement de quel être il est 
question, mais les caractères principaux de cet être, 
ses ressemblances avec les êtres qui présentent avec 
lui quelques analogies et les particularités qui l'en 
différencient. 

C'est alors qu'intervient la méthode de comparai-
son. Trava i l lant alors non plus sur des objets dê  
même espèce, comme le faisait l'expériihentatioiif' 
mais sur des objets ou des fonctions en apparence 
sans aucun rapport, comme l'œil et l'oreille, la nutn-

tion et la respiration, elle saisit des rapports très 
généraux de l a plus haute valeur. 

L'histoire étend dans le temps le champ de l'ob-
servation - et de la comparaison bornée jusqu'ici à 
l'espace. On sait les services que la paléontologie a 
rendus et rend de plus en plus à la biologie. 

La sélection constructive ou synthèse assujettissant 
enfin tous les êtres ainsi que les résultats de l'investi-
gation et de l'activité humaine, à la nécessité de les 
faire servir au service de l 'Humanité, élimine, momen-
tanément tout au moins, ceux qui semblent nuisibles 
(lutte pour l'existence), ou suggère les modifications 
(combinaison, industrie, acclimatation, culture, appri-
voisement, élevage, domestication, éducation, culte), 
qu il convient de leur imposer pour leur appropriation. 

Résumant d'une façon générale la série d'opéra-
tions contemplatives et méditatives nécessaire à la 
découverte, et à l a coordination théorique, nous 
pouvons formuler la règle suivante de laquelle, 
d'après les explications précédentes et vu l a diffi-
culté d'une semblable condensation, il ne faudrait 
pas exiger une trop grande précision : 

Observer avec soin les êtres pour en abstraire les 
Phénomènes de tous ordres qu'ils manifestent, sans 
jamais en concevoir les abstractions comme indé-
pendantes. Décomposer ces phénomènes en autant 
le phénomènes plus simples et les plus simples 
yuil est possible, et regarder ceux-ci, statiquement 
« abord puis dynamiquement, comme simplement 
coexistants dans le phénomène total, mais en sttbor-
-ornant le progrès à l'ordre. Chercher pour ceux 
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d'entre eux qui peuvent être présentement explorés 
avec utilité, non Vorigine ou la nature qui ne peu-
vent être connus, mais leurs rapports de succession 
ou de similitude entre eux et avec d'autres phéno-
mènes connus surtout les phénomènes plus simples 
et plus généraux, et former l'hypothèse la plus 
simple, la plus sympathique et la plus esthétique 
que comporte l'ensemble des renseignements ob-
tenus,- tout en maintenant rigoureusement cette 
construction subjective sous la dépendance des 
matériaux objectifs, mais sans qu'il soit indis-
pensable de la circonscrire à eux. Soumettre enfin 
l'hypothèse ou la théorie au contrôle de l'obser-
vation, de l'expérimentation, de la comparaison 
directe ou historique dans les limites que la nature 
duphénomène le permet. Modifier et étendre l'hypo-
thèse, si besoin, jusqu'à parfaite concordance avec 
les faits. 

Répartir enfin exactement chacune des théories 
édifiées ou modifiées dans chacun des sept groupes 
élémentaires abstrait {mathématique, astronomie, 
physique, chimie, biologie, sociologie,morale),dont 
elles relèvent; les y classer par ordre de généralité 
décroissante et de complexité croissante et de telle 
sorte que toute théorie intermédiaire respecte nor-
malement l'existence des théories extrêmes assises 
dont elle opère la liaison; envisager Vacquisition 
nouvelle dans la synthèse totale, en l'y subor-
donnant; telle est la règle méthodique qu'il nous 
semble bon de suivre scrupuleusement. 

En un mot, observer et raisonner, induire pour 
déduire afin de construire. 

Elle n e s t autre que le résumé, de la méthode 
scientifique, méthode expérimentale et rationnelle, 
esquissée par Aristote, définie en partie par Bacon' 
en partie par Descartes, inaugurée par Képler' 
Galilée et Newton, défendue et justifiée par trois 

' siècles de découvertes capitales, précisée, circons-
crite, complétée, synthétisée pour tout dire, par 
Auguste Comte. 

C'est cette méthode qu'avaient adoptée sponta-
nément les grands rénovateurs de la physiologie 
moderne, Bichat et Cl. Bernard. 

« Je me représente, disait aussi, mais trop briève-
ment, Diderot (De Vinterprétation de la Nature), 
la vaste enceinte des sciences comme un grand ter-
rain parsemé de places obscures et de places éclair 
rees. Nos travaux doivent avoir pour but, ou d'éten-
dre les limites des places éclairées, ou de multiplier 
sur le terrain les centres de lumières. L 'un appar-
tient au génie qui crée ; l'autre à l a sagacité qui 
perfectionne 

« Nous avons trois moyens pr incipaux : l'obser-
vation de la nature , la réflexion et l 'expérience. 
L'observation recueille les faits; la réflexion les 
combine ; l 'expérience vérifie le résultat de la com-
binaison. Il faut que l'observation de la nature soit 
assidue, que la réflexion soit profonde, et que l'expé-
rience soit exacte. On voit rarement ces moyens réu-
nis. Aussi les génies créateurs ne sont-ils pas com-
muns ». 

La sévère discipline intellectuelle qu'impose l'obser-



vanee scrupuleuse de l a méthode positive est loin 
d'être suffisante quand on s ' imagine trouver par son 
m o y e n l a solution complète de tous les problèmes et 
surtout acquér i r une connaissance exacte du mode 
de product ion des phénomènes ; se borner à l'étude 
des phénomènes qui peuvent directement nous inté-
resser , est l a seule mesure sage comme la seule 
réel lement à notre portée. 

Sitôt qu'on abandonne la logique pour l a cosmo-
logie, on entre de p la in-pied dans le relat if , et le 
degré de relativité augmente pour notre organisation 
cérébrale avec le degré de complexité des phéno-
mènes en étude. I l faut à tout j a m a i s reconduire l'ab-
solu à l a frontière de l a science, tout en le remer-
c iant de ses services provisoires. 

« Tout est relatif , disait Comte qui l 'a assez 

démontré dans s a grande synthèse, voi là le seul 

pr inc ipe absolu. » 

Tous les phi losophes se sont accordés à reconnaître 
le grand dual i sme de l 'homme et du monde. Expli-
quer l 'accord de ces deux êtres, c'est l à l'histoire de 
toute l a phi losophie , avons-nous dé jà dit plus haut, 
le but de tous les systèmes. Or , l 'homme ne devine 
pas le monde, ainsi que l é prouve l 'échec typique de 
Descartes (1596-1650). Ce qu'i l en connaît , ce sont ses 
sens et ses fonctions cérébrales qui le lu i ont révélé, 
selon le juste aphor i sme de L o c k e (1632-1704), com-
plété par Le ibn iz (1646-1716) et mis hors de conteste 
par l 'œuvre incomparable de Newton (1642-1W) et 
l a discussion si c laire et si précise de David Hume 
(1701-1776). 

« I l s 'ensuit que — nos sens étant a u nombre de 
huit 1 — é lémenta i rement 2 nous ne pouvons spécu-
ler que sur hui t catégories de propriétés . Supposez 
quelques sens de moins , comme c'est le cas des 
aveugles et sourds-muets de naissance 3, et les ren-
seignements que le monde nous fourni t se trou-
veraient p a r l à diminués. Supposez, au contra i re , 
quelques sens nouveaux et notre c h a m p intel lectuel 
se trouverait é larg i et nos moyens d'act ion seraient 
multipliés. 

« Restreints par le petit nombre de nos sens, les 
renseignements que le monde nous procure sont 
encore l imités par l a portée effective de chacun 
d'eux. Malgré tous les inst ruments imaginables , ces 
bornes naturel les nous la issent toujours dans l'igno-
rance d'une multitude innombrab le de faits. Qu'on 
ajoute à cette fatale pénurie l a faiblesse de notre 
capacité intel lectuel le et on sera forcé de conc lure 
que jamais nos conceptions ne pourront répondre à 
la réalité absolue, si grands que soient nos efforts à 
ce sujet. Quels que soient l a présomption et l 'orguei l 
que suscite en nous chaque nouvel le acquis i t ion — 
comme si le monde s'ouvrait tout entier à nos 
regards a v i d e s , tandis que nous ne soulevons en 
réalité qu'un coin du voile — le fait est que les pro-
ductions intel lectuel les sont des représentat ions de 

' Dr Dubuisson : Des quatre sens du loucher. 
R. Teixeira Mondes. La Philosophie chimique d'après 

Auguste Comte. 
3 Voir la Lettre sur les aveugles e t la Lettre sur les sourds 

et muets, de Diderot, et les Essais sur l'histoire de l'Astro-
nomie, d'Ad. Smith. 



l a réalité, plus ou moins approchantes, plus ou 
moins d'accord avec nos nécessités morales, intellec-
tuelles et pratiques. Vo i l à tout. Quand même on 
i m a g i n e r a i t multipliées toutes nos ressources sens.-
tives et augmenté d'autant le pouvoir d assimilation 
et de combinaison du cerveau, notre situation n en 
resterait pas moins essentiellement l a même. Car, 
on ne le répétera jamais trop, que l'on ait peu de 
d o c u m e n t s ou beaucoup, du moment qu on ne les a 
pas tous, notre force d'induction et de déduction 
fût-elle plus grande, la combinaison de ces maté-
r iaux ne peut procurer qu'une image rapprochée de 
l a réalité et jamais cette réalité ne sera absolue. » 

C'est pour ne point se lancer dans l a course vers 
l'absolu que le physiologiste doit sagement renoncer 
à expliquer par des actions purement physico-chimi-
ques l a cause même de l a vie. 

Qu'instruit par l a stérilité du passé dans cette voie 
i l considère l a vie comme d'essence spécifique, sans 
se préoccuper si objectivement il en est ainsi et qu il 
étudie son mode de manifestation et l a diversite de 
ses aspects, le champ de ses recherches est assez 
vaste pour épuiser ses labeurs et sa récolte ne sera 
pas sans utilité. Toute autre investigation resterait 

humainement inféconde. 

« Nos théories positives, dit le Cours de Philo-
sophie positive, ne sauraient avoir d'autre but reel 
que l'établissement méthodique de relations exacte» 
entre des phénomènes analogues, toute tentative 
pour pénétrer l'origine première et le mode essen-
tiel de production des phénomènes, ou meme seule-
ment pour établir une vaine assimilation entre des 

ordres de phénomènes radicalement hétérogènes, 
doit être aussitôt exclue comme anti-scientifique. » 

Quand Lavoisier créa l a chimie par son immor-
telle analyse de l'air et l a découverte de l'oxygène, 
les médecins (la physiologie n'existait pas) rêvèrent 
un moment que ce gaz constituait le principe même 
de la vie. 

La réflexion ne tarda pas à les détromper. 
« Néanmoins, dit Richerand {Nouveaux éléments 

de physiologie), les collaborateurs de Lavoisier, 
parmi lesquels il me suffira de nommer un géomètre 
de premier ordre, M. de Laplace , continuaient à 
soutenir que la physiologie n'était qu'une branche 
de la physique, les êtres vivants, comme les corps 
inorganiques, paraissaient complètement soumis aux 
lois générales de la matière. Une découverte inatten-
due vint ajouter à la probabilité de leurs opinions. 
Dans l a première année du siècle, en 1800, Yo l ta 
démontra qu'il suffisait de disposer dans un certain 
ordre, des substances hétérogènes, pour développer 
l'électricité par le simple contact de ces substances, 
et donner naissance à une multitude de phénomènes. 
Des ce moment on comprit que dans le principe de 
ces phénomènes pourrait bien résider l a cause de la 
vie. 

« Les médecins et les savants d'Allemagne ne se 
contentèrent point d'admettre cette opinion comme 
une simple conjecture : l 'apparei l de Y o l t a leur parut 
donner l'explication de l a vie dont les actions si 
variées devaient dépendre de la diversité des organes 
et du mélange des parties hétérogènes dont se com-



posent les corps organisés ou v ivants . Prochaska, 
Pfaff, Sprengel , Rifcter , Hi ldebrant , Autenr ieth, Hum-
boldt l u i -même, professèrent que tout dans l'homme, 
comme dans le reste de l a nature, existe sous l'em-
pire de deux forces opposées ; tout dans leurs 
ouvrages s'expliqua par les forces polaires et les lois 
de l 'antagonisme ; tout fut attraction ou répulsion, 
dilatation ou condensation ; selon eux, les éléments 
impondérables , à l a tête desquels il faut placer le 
principe de l 'électricité, identique avec celui des phé-
nomènes du magnétisme plus ou moins adhérents, 
à nos organes, en déterminent l 'action différente, 
suivant que, par leur nature diverse, nos parties 
jouissent d'une propriété isolante ou conductrice de 
ces agents de la nature . 

« L e principe de l'électricité n'est point en effet 
soumis aux lois ordinaires de la matière , ne gravite 
point vers le centre de la T e r r e ; son action, ens'exer-
çant, ne tend point essentiel lement à s'épuiser età 
s'affaiblir comme toutes les actions chimiques ou 
mécaniques ; i l agit en outre à des distances plus ou 
moins grandes , tandis que toute act ion chimique ou 
mécanique suppose le contact immédiat ; sa rapidité 
est incommensurab le ; il pénètre les corps sans obs-
tacle, et se propage sans confusion dans des direc-
tions infiniment var iées et souvent opposées. L a pen-
sée, ce résultat mervei l leux de l 'organisation, n'offre 
r ien de plus rapide, de plus compliqué, de plus 
inconcevable dans ses phénomènes que les singu-
l ières actions de l'électricité et du magnétisme. _ i 

« L a découverte de V o l t a a donc été l a cause prin-
cipale de cette révolut ion physiologique qui, compo-

sée sous nos yeux et poursuivie depuis plus de trente 
années, parait sur le point de s 'accomplir ; et de 
même que, par la construction de sa pile, l ' i l -
lustre physic ien d'Italie a vér i tablement changé la 
face de la chimie, en fournissant aux chimistes leur 
moyen le plus puissant d'analyse, on peut b ien dire 
qu'en démontrant qu'il suffit que des corps hétéro-
gènes se trouvent en contact pour se constituer dans 
deux états d'électricité différente ou même opposée, 
il a également fait révolut ion dans l a science de la 
vie. 

« Depuis cette découverte, les travaux de tous les 
hommes qui, dans les diverses contrées d 'Europe, 
cultivent les sciences naturel les, se sont dirigés avec 
une nouvelle ardeur vers l a connaissance de ces appa-
reils qui mettent plus part icul ièrement les espèces 
animales et l 'homme en rapport avec l'électricité, et 
déjà l'on a reconnu que l ' instrument de la volonté et 
des idées, var iable comme l' intell igence départie aux 
divers an imaux , le système nerveux et cérébra l p ré-
sente des différences de conformation, de vo lume, 
d'arrangement, de proportions, aussi nombreuses 
que l'étendue de l'intelligence et 1 "énergie de la 
volonté. I l est également constaté que c'est princi-
palement par l'extension des surfaces au moyen de 
plicatures, que la force des apparei ls médul la i res et 
nerveux se trouve augmentée, par un mécanisme en 
tout semblable à celui dont usent les physic iens dans 
la fabrication des apparei l s é lectro-moteurs. 

« Tant que nous ne saurons point exactement quel 
rôle joue dans les phénomènes de la vie cet agent 
invisible, dont les nerfs sont les conducteurs, tout 



physiologiste de bonne foi avouera que ce qu'il sait 
n'équivaut point à ce qu'il ignore. Les appareils 
médul laires et nerveux agissent par l'entremise du 
principe de l'électricité, comme le récipient pulmo-
naire, au moyen de l'oxygène atmosphérique, comme 
le tube digestif, en élaborant les substances élémen-
taires. Bien que nous ignorions l'essence de la respi-
ration et de la digestion, et que le mécanisme intime 
de ces fonctions nous échappe, le phénomène nous 
est connu dans le plus grand nombre de ses circons-
tances. I l en sera quelque jour de même par rapport 
à l ' innervation ; la plupart des mystères de la sensi-
bilité nous seront à ce moment révélés; l a face de 
la physiologie sera pour lors véritablement chan-
gée 

« Toutefois, nous verrons souvent dans cet ouvrage 
que le plus grand nombre des phénomènes de l'or-
ganisme étant complètement inexplicable par les lois 
de la physique, le temps est loin encore où l'on 
pourra bannir de la physiologie les théories fondées 
sur la supposition d'une force, vitale. 11 est même 
douteux que ces théories fussent renversées, si l'on 
venait j ama i s à découvrir comment les lois géné-
rales de la nature se modifient dans les corps orga-
nisés, pour donner naissance au singulier phénomène 
de la vie. Soumise à des lois exceptionnelles, la 
science de l'économie animale n'en resterait pas 
moins distincte de toutes celles qui ont pour objet 
l'étude de l a matière inerte. » 

Ainsi , les phénomènes vitaux sont mixtes. Les uns 
doivent être expressément considérés par n o u s comme 
de provenance spécifique; les autres doivent être 

envisages comme de provenance purement physico-
chimique. 

Dans l'un et l'autre cas, là où il y a vie il n'y a pas 
négation des lois physico-chimiques, mais il vient 
s'adjoindre, se superposer à celles-ci d'autres lois, 
propres, au moins subjectivement, qu'il s'agit de 
démêler et d'étudier, et leur réaction sur les pre-
mières n'a pour effet que de les modifier dans leur 
intensité, mais nullement dans leur arrangement qui 
demeure inaltérable. 

Cette loi de philosophie première est la traduction 
positive de l'expression métaphysique commander à 
la matière, trop vague, fausse même (loi de la modi-
ficabihté), et sans consistance scientifique. C'est cette 
loi que le savant ne doit j ama i s perdre de vue quand 
il se propose d'établir une expérience. 

Ainsi, en passant d'un ordre de phénomènes à un 
ordre supérieur (plus complet et moins général), i l 
n'y a pas interversion des lois d'un ordre par celles 
de l'autre. I l se produit seulement une suraddition 
de lois, et le but de l'action modificatrice humaine 
(la clinique en médecine) est de faire var ier l'intensité 
des coefficients ou facteurs qui entrent dans la for-
mule de ces lois sans troubler en r ien l'ordre sur 
lequel ces lois reposent. 

Claude Bernard le comprenait bien dans sa théorie 
du déterminisme qui, par sa simplicité, était émi-
nemment propre à diriger l'action, et qui a rencontré 
dans le monde médical, dès sa publication, un si 
colossal succès. On sait que le déterminisme repose 
sur ce principe que, placé dans un système donné de 
circonstances extérieures, un organisme défini doit 



toujours agir d'une manière nécessairement déter-
minée; et l a méthode expér imenta le en biologie con-
siste précisément à reproduire intégralement ces 
c i rconstances extérieures pour connaître le j e u de 
tel organisme dans ce mi l ieu . Cette théorie de prati-
c ien a rendu de grands services à l a génération mé-
dicale que les dernières institutions de la philosophie 
positive n'avaient point pénétrée 1 . 

« Nous ne pouvons gouverner les phénomènes de 

la nature , disait-i l , qu'en nous soumettant aux lois 

qu i les régissent. » 

A ceux des médecins qui nous accusera ient de faire 

ici trop de phi losophie nous d i rons qu'à l a base de 

toute science, surtout l a science biologique, est la 

phi losophie. C'est dans cette grande synthèse que 

viennent se confondre toutes les théories humaines. 

S a n s ce point de vue élevé, le physic ien lui-même 

m a r c h e r a i t à tâtons au mi l ieu de ses nombreux agents 

inconnus . 

Fr. Bacon disait (De dignitate et augmentis scien-
tiarum, l iv . I e r ) : « Une erreur , est qu'une fois que 
les sciences et les arts sont repart is par classes, la 
p lupar t des hommes renoncent bientôt, en faveur 
de cette spécial ité, à l a connaissance générale des 
choses , et à l a phi losophie première. E t cependant, 
c'est sur les tours et autres l ieux qu'on se place ordi-
na i rement pour découvr i r au loin ; et il est impos-
sible d'apercevoir les parties les plus reculées et les 

' A r t . Déterminisme du Dictionnaire encyclopédique des 
sciences médicales. 

plus intimes d'une science part icul ière tant qu'on 
reste au n iveau de cette même science, et que l'on ne 
monte pas pour ainsi dire sur une science plus élevée 
pour l a cons idérer de l à comme d'un beffroi. » 

Que faire d'ai l leurs devant un phénomène de 
quelque nature, sans théorie générale où l'on puisse 
le rattacher , sans idée préconçue, c o m m e dit Claude 
Bernard 

Comment l ' interpréter ? U n fait p a r lu i-même n'est 
rien : ce qui lui donne son importance , c'est unique-
ment notre façon de l 'appréc ier par rapport à l 'en-
semble. I l sera insignif iant pour celui dont le savoir 
sera incomplet : i l dev iendra digne d'attention et 
d'étude pour une intel l igence mieux développée. 

Tous les grands biologistes, tant anc iens que mo-
dernes, depuis I l ippocrate et Aristote j u s q u ' à de 
Blainville et CI . B e r n a r d - pour ne pas ven i r plus 
loin - ont pr is soin de conduire leurs recherches 
suivant une voie bien arrêtée. C laude B e r n a r d 
n'avouait-il pas que les règles cartés iennes avaient 
ete pour lui des guides préc ieux auxquels i l r appor-
tait, ses découvertes? 

« I l ippocrate de Cos, Gal l ien de P e r g a m e , tous les 
médecins dont l'antiquité s 'honore, dit R i c h e r a n d 
dans l 'ouvrage cité plus haut , jo ign i rent constam-
ment l'étude de la phi losophie à cel le de l a méde-
cine, et regardèrent ces deux sc iences comme insépara-
bles. Sans l a phi losophie, en effet, l a médecine rentre 
tout entière dans le domaine de la comédie et de l a 

' Claude Bernard Introduction à la médecine expérimentale 
c^Leçons sur la physiologie et la pathologie du système ner-
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sat i re , éternel et digne objet des pla isanter ies les 
plus p iquantes et des sarcasmes les plus amers . Ü un 
autre côté, comme nos besoins dér ivent de notre or-
ganisat ion, que nos passions naissent de nos besoins, 
et que nos idées, venues des sens, sont sans cesse in-
fluencées par l 'état habituel de nos organes, l a phy-
siologie peut seule fournir à l a phi losophie ses bases 
les p lus solides. U n j o u r v iendra où ces vérités obs-
curc ies et contestées repara î t ront dans toute leur 
pureté, et br i l le ront de tout leur éclat . » 

M. P. Laffitte dit à son tour (Les Grands Types de 

VHumanité) : 
« Nous trouvons constamment une confirmation 

nouvel le de cette éclatante vérité à laquel le tant de 
faux savants refusent de se rendre , que tous les 
grands procédés qui ont servi à effectuer les plus 
importants d'entre les découvertes scientifiques, sont 
l 'œuvre presque exclusive des phi losophes. C est 
Àristote qui fonda l a chimie par s a conception des 
éléments et l a biologie par sa théorie abstraite de la 
vie ; ce sera Descartes qui c réera l a géométr ie analy-
tique ; ce se ra L e i b n i z qui t rouvera le calcul infinite-
s ima l . A u c u n problème vér i tablement sér ieux, même 
dans le détai l , ne peut être accompl i par des intelli-
gences insuff isamment versées dans l a connaissance 
de l 'ensemble ; l a science l a plus spéciale ne saurait 
s 'élever, si elle n'est cultivée avec un peu de philo-
sophie. » 

S'il n'entre pas dans notre p lan de résumer ici les 

acquis it ions à ce j o u r de la physiologie générale, 

il ne nous en est pas moins permis de donner le 
tableau des méthodes p lus spéc ia lement propres à 
la biologie1 . 

'On consultera avec fruit sur ce suje t si important l'Histoire 
et systématisation générale de la Biologie principalementde. -

1 Ê . 1 5 S d d l n l r o d u c t i o n médicales par le 

« Le système ambiant é tant toujours censé préalablement 

Z T ^ u ^ I r ^ d 6 S a U t r e s ^ e n -
taies, le double problème biologique peut ê t re posé suivant 
r ^ v l ' r ™ a l ! j® m a t ' c l l i e possible, eu ces S e g S 

\ Z J t f o Î T e L ° T n e °U la édification organique, 
t>ouve, la fonction ou l'acte, et réciproquement. » (A Comte 
" S S W m l p h i l r p , h i q u e s ^ensemble de lï biïlogl*] 

, , l G I , " a r d s «ccordent à reconnaî tre que l ' anato-
S rare * p h * s i o i o S i e 'I«« "'inverse est beaucoup 



Depuis que Broussais a montré que 1 état patho-
logique n'a r ien de spécifique, que cet état doit être 
considéré comme une simple exagération ou, au 
contraire, une diminution dans l'intensité des fonc-
tions physiologiques, il convient d'envisager toute 
maladie comme une pure expérimentation spontanée 
rentrant dans l'une des deux classes ci-dessus. Les 
observations pathologiques ont, à ce point de vue, 
une importance capitale. 

Si l'on rapporte, par inversion, l'expérimentation 
à l'observation pathologique, on obtient le tableau 
suivant : 
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S a n s entrer dans de longs détai ls , conformément 
à l ' indicat ion de l 'épigraphe du présent Manuel, 
nous nous contenterons maintenant de donner les 
grands résul tats obtenus par l 'électrophysiologie. 

L e s phénomènes qu'elle étudie doivent être envi-
sagés sous deux points de vue bien différents : 

1° L e s courants électriques qui naissent spontané-
ment dans l 'organ isme et qu'on attr ibue, comme la 
cha leur an imale , à la digestion et à l'hétérogénéité 
des tissus ; 

2° L e s actions muscu la i res nerveuses provoquées 
par u n courant é lectr ique étranger à l 'animal . 

L e s p remiers , du moins dans l 'homme, n'ont jus-
qu'à ce j o u r qu'une importance pratique à peu près 
nul le . I l s prov iennent d'une part de l a grande hété-
réogénéité de composit ion des éléments anato-
miques , d'autre part , des décompositions et recom-
positions fondamentales de l a vie organique qui 
engendrent également de la chaleur . L e s actes 
v i taux doivent les régler dans leur intensité. La 
connaissance des phénomènes calorifiques déve-
loppés dans l 'économie étant à peine ébauchée, il 
n'est pas étonnant que les phénomènes électriques 
plus complexes et plus restreints , qui y prennent 
également na issance soient encore bien moins 
explorés. 

L e s seconds ont été beaucoup étudiés, et quelques 
physic iens en ont énoncé des lois. 

P o u r ceux de la première classe c'est Aldini , neveu 
de Ga lvan i , qui observa le p remier les contractions 
d'une grenoui l le au s imple contact des nerfs et des 
muscles , et c'est Nobil i qu i découvrit , en 1807, que 

cette contract ion est accompagnée d'un courant 
électrique. 

Depuis longtemps dé jà on connaissa i t l a propriété 
que possèdent certa ins poissons, l a gymnote , la tor-
pille, le s i lure , etc. , de donner de fortes secousses 
électriques quand on v ient à les toucher. W a l s h , 
Humbold, Hunter , Geoffroy Sa int -H i la i re , R o b i n ont 
fait une étude spéciale de ces an imaux . 

L 'appare i l électr ique de ces poissons se compose 
d'une immense quantité de tubes d'une forme hexa-
gonale qui rappel le les cel lu les des ruches d'abeil les 
et qui sont rangés para l l è lement les uns à côté des 
autres, à proximité des branch ies . Ces tubes sont 
hermét iquement fermés par l a peau de dessus et l a 
peau de dessous. I l s sont traversés perpendiculai-
rement par de petites m e m b r a n e s très rapprochées 
et sont rempl ies d'un l iquide a lbumineux et gélati-
neux. T o u s ces couples minuscu les sont montés en 
tension. B la inv i l le ( C o u r s de physiologie) a attr ibué 
à la nature de ces tubes une composit ion spéciale 
qu'il a appelée p a r e n c h y m e électr ique et que Robin 
a reconnue comme un nouveau tissu qu'i l a nommé 
tissu é lectr ique 1 . 

D'après J o h n D a v y , l a charge électr ique de la tor-
pille aurait une double fonction : serv i r à l a défense 
de l 'animal , et le supplément serait employé à ac-
tiver l a digestion. Ce physiologiste admet encore que 
l'électricité se c o m m u n i q u a n t aux branchies décom-
pose l 'eau et fournit ainsi l 'oxygène nécessaire à l a 

' Ch. Robin. Recherches sur un organe ¡particulier qui se 
trouve sur les poissons du genre des raies. 



r e s p i r a t i o n q u a n d l a t o r p i l l e , r e c o u v e r t e d e v a s e o u 

d e s a b l e , n e p e u t r e s p i r e r n o r m a l e m e n t . 
G e o f f r o y S a i n t - H i l a i r e a r e c o n n u a p r è s e x a m e n 

a n a t o m i q u e c o m p a r a t i f q u e l e s o r g a n e s é e c t n q u e s 
s o n t l e s m ê m e s c l ans t o u s l e s p o i s s o n s , m a i s q u i l s n e 
s o n t p o i n t p l a c é s d e l a m ê m e m a n i è r e e R o b i n 
a j o u t e (Dict. encycl. des Sciences medicales) : 

« L ' a p p a r e i l é l e c t r o g è n e a l e s c a r a c t è r e s d e s a p p a -
r e i l s d e l a v i e a n i m a l e e t r i e n d e c e u x d e s a p p a r e i l s 
d e l a v i e v é g é t a t i v e . I l r e m p l i t u n e f o n c t i o n c o r r e s -
p o n d a n t e q u i d o i t r e c e v o i r l e n o m d ' é l e c t r o g e m e o u 
de fonction électrogénique. 

M a t t e u c c i e t D u B o i s - R a y m o n d o n t d é m o n r c q u e 
c h e z l ' h o m m e , c o m m e c h e z l a g r e n o u i l l e , il e x . s t e 
u n courant musculaire e t u n courant nerveux c a p a -
p a b l e s d ' e x c i t e r u n n e r f , d e c o n t r a c t e r u n m u s c l e de 
d é v i e r l ' a i g u i l l e a i m a n t é e , d ' i n f l u e n c e r 1 e l e c t r o m e t r e 
e t d e d é c o m p o s e r u n e s o l u t i o n d ' i o d u r e d e p o t a s s i u m 
m é l a n g é e d ' e m p o i s d ' a m i d o n . I l s s o n t m ê m e p a r -
v e n u s , a u m o y e n d e l a m é t h o d e d ' o p p o s i t i o n a r a , 
m i r e r l a t e n s i o n d e c e c o u r a n t . I l v a r i e d e 0 , 0 o 0 a 
0 , 0 8 0 v o l t . Q u a n t à l ' i n t e n s i t é , e l l e e s t e n c o r e assez 

c o n s i d é r a b l e . , 
D u B o i s - R a v m o n d c o n c e v a n t u n m u s c l e c o m m e c e 

f o r m e c y l i n d r i q u e a d é m o n t r é q u ' i l e x i s t e u n d o u b l e 
c o u r a n t d o n t l ' u n v a , e n g é n é r a l , d e s e x t r e m i t e s v e 
l a t ê t e , e t l ' a u t r e , t o u j o u r s , d e l ' i n t é r i e u r d u m u s 
à l a s u r f a c e : a v e c M a t t e u c c i il a a u s s i f a i t v o i r q u e 

c h a q u e m u s c l e f o r m e u n s y s t è m e é l e c t r o m o t e u r spé-

c i a l e t q u e , d a n s u n m ê m e m u s c l e , c h a q u e . p a r h e de 

f i b r e m u s c u l a i r e s e c o n d u i t c o m m e u n e l e c t r o m o t e u . 

i n d é p e n d a n t . 

Pour Matteucci, la puissance électromotrice du 
muscle est indépendante de la grandeur de la sec-
tion transversale, mais elle varie avec la longueur 
de ce muscle. 

Quand le muscle se contracte, on observe un cou-
rant normalement dirigé en sens contraire du coy-
rant normal. 

Ce courant muscu la i re n'est sensible qu'autant que 
e muscle est v ivant et sain, c'est-à-dire qu'i l mani -

feste sa contrac l i l i té . Dans l a para lys ie on n'observe 
point de courant . 

L'intensité du courant croit et décroît avec Vex-
citabilité. 

Il n'est pas ju squ 'à l a température qui ne j o u e un 
role dans ces phénomènes et ce la résulte de l a pro-
position précédente. Gomme la contract i l i té est évi-
demment nul le quand le muscle est à une tempéra-
ture infér ieure au point de congélat ion du sang ou 
a une température supér ieure à son point de coagu-
lation, le courant muscu la i re est abol i extérieure-
ment a ces deux repères pl iysiologiqi .es. C o m p r i s 
exclusivement entre eux il var ie avec le degré de l a 
Hiudite sanguine en passant , à peu près avec el le , par 
un m a x i m u m . 

Cela nous expl ique comment certa ins poisons n'ont 
aucune act ion nuis ible sur l a product ion du courant 
musculaire. Le curare, par exemple , augmentant 

excitabilité muscu la i re et nerveuse augmente aussi 
1 intensité du courant physiologique. . 

On est ar r ivé en accouplant plusieurs muscles frais 

a construire de véritables batteries électrogéniques 

P u i s s a u c e proport ionnée au nombre des musc les 



en c i rcuit et semblables aux couples vol la ïques ordi-

na i res . 

Du Bois-Raymond a étudié le courant nerveux 
comme le couran t musculaire et il a reconnu que le 
nerf devient plus irritable et engendre un courant 
supplémentaire quand on le soumet à un courant 
extérieur. 

I l a appelé cet état spécial d'irritabil ité nerveuse 

état électrotonique. I l se manifeste par les secousses 

que le nerf moteur i m p r i m e à son musc le . 

Ce n'est pas en rapport avec l a va leur absolue de 

l ' intensité du courant , considéré comme constant 

pour u n instant , que le nerf s'électrotonise ; celle-ci 

n 'a aucune action.L'électrotone se mesure seulement 
au nombre d'interruptions du courant dans un 
temps donné et à Vamplitude de la variation de ce 
courant. 

Ains i , l a force excitante (dénominat ion de Fick) 

étant entendue comme i l vient d'être expl iqué, on 

peut développer de cette man iè re l a loi précé-

dente. 

La force excitante, Virritabilité nerveuse et le 
travail musculaire sont fonctions les uns des autres 
et à un accroissement de l'un correspond un accrois-
sement de même sens de Vautre. 

Tous ces résultats ne sont vrais qu'autant que le 

courant excitateur possède une intensité moyenne, 

que les excitations soient bien rythmées , de durées 

égales , qu'on intervertisse à chaque fois' le sens du 

courant et qu'on augmente toujours l'intensite avec 

une sage gradat ion. 

L a loi des secousses due à Pf l i iger est compr ise 
dans le tableau suivant* : 

COURANT 
D E S C E N D A N T ASCENDANT 

COURANT 

F e r m e t u r e O u v e r t u r e F e r m e t u r e O u v e r t u r e 

Faible. . . . Secousse. » Secousse. „ 
Moyen. . . . Secousse. Secousse. Secousse. Secousse. 

Secousse. » » Secousse. 

Ce qui peut se traduire a ins i : 

1 ° Quel que soit le sens d'un courant de MOYENNE 

INTENSITÉ il y a TOUJOURS secousse ci l'ouverture ET à 
la fermeture ; 

2 ° Quel ([ue soit le sens d'un courant de FAIBLE 

INTENSITÉ il y a TOUJOURS secousse ci la fermeture, 
JAMAIS à l'ouverture ; 

3 ° Avec les FORTS COURANTS on n'obtient de secousse 
qu'à la fermeture des courants descendants ou cen-
trifuges et à l'ouverture des courants ascendants ou 
centripètes. 

Heidenhain qui a étudié d'une façon plus précise 
la gamme des courants faibles a donné l'ordre d'ap-

' Nous ne nous dissimulons pas l ' insuffisance de ces déno-
minations vagues de faibles, moyens, forts . Les ins t ruments 
très précis d 'aujourd'hui ne permet tent p lus de se contenter 
il approximations aussi grossières. Par respect cependant pour 
la tradition, nous n'avons voulu rien change r ; et nous laissons 
â de plus compétents que nous le soin de définir exactement 
ce qu'il faut entendre par ces qualificatifs. 



par i t ion des secousses quand on augmente régulière-

ment l'intensité du courant . 

DESCENDANT ASCENDANT 

COURANT 
F e r m e t u r e O u v e r t u r e F e r m e t u r e O u v e r t u r e 

Très faillie. . » » Secousse. » 

F a i b l e . . . . » Secousse. Secousse. 

Faible-moyen Secousse. Secousse. Secousse. 

j Moyen. . . • Secousse. Secousse. Secousse. Secousse. 

E t Nobi l i a complété ce tableau pour les intensités 

plus puissantes. 

I ' I DESCENDANT ASCENDANT 

COURANT 
F e r m e t u r e 1 O u v e r t u r e F e r m e t u r e Ouver ture 

Moyen. . . • Secousse. Secousse. Secousse. Secousse. 

Moyen-fort. . Forte sec. Faible sec. » Forte sec. 

Fort Secousse. » » Secousse. 

Très fort. . . » 
' 

L e myographe est l 'appare i l tout désigné pour ce» 

sortes d'explorations phys iologiques . 

L e pôle positif et le pôle négatif ne sont pas éga-

lement propres à produire ces phénomènes d exciw 

tion. 

Pour les courants d'intensité moyenne , l ' i rr i tabi l i té 
nerveuse et 1 excitabil ité muscu la i re s o n t a u g m e n -
tées au voisinage du" pôle négatif, el les sont dimi-
nuées au pôle positif, et entre ces deux zones existe 
une région neutre pour laquel le le ner f et le musc le 
conservent leurs propr iétés premières . 

Pfliiger a donné à ces phénomènes les noms de 
catelectro tonus et d'anélectro tonus, et il appelle 
la zone d'hyperirritabilité catelectro tonique 
et les deux autres, zone anélectrotonique et zone 
II6IHT6. 

Il est à noter qu'après l 'excitation, les deux régions 
modifiées changent de nom avant de revenir à leur 
état normal . 

Chauveau attr ibue cette différence d'influence des 
deux pôles à une tension supér ieure du courant au 
pôle négatif, excès de tens ion qu'on observe toujours 
dans les piles hydro-électr iques au cathode 

D après ce qu'on vient de voir , i l ne se produit 
jamais de secousse pendant le passage d'un courant 
continu d intensité constante ou insens ib lement 
croissante ou décroissante. U n tel courant n'a pour-
an pas un effet nul sur l'état électrotonique d'un 

R o s e n t h a l et W u n d t ont démontré qu'i l aug-
mente l' irritabil ité pour l 'ouverture du courant de 
même sens et pour l a fermeture du courant de sens 
contraire ; i l l'affaiblit pour les périodes inverses . 

Les phénomènes d'électrotonus ont suscité pin-
ceurs théories. 

Une des plus célèbres a étécel le de Du Bo i s -Raymond 

f,' a d m e t t a i t l 'existence de molécules organiques 
polarisées que le c o u r a n t électr ique orientait . L ' in-



flux nerveux n'était pour lui que la résultante des 

c o u r a n t s é l e c t r o p h y s i o l o g i q u e s p a r t i e l s 
Longtemps e n faveur de l'autre côté du Rhin celte 

hvpotfîlse m é t a p h y s i q u e , enveloppée savammentdans 
la Nébulosité obscure propre au génie 
et parfaitement inutile d'ailleurs, puisqu'elle est adi-

— incapable d'apporter au p ^ n v m e ^ 

de conduite, en conséquence nuisible, a e edel im 
tivement. ruinée par les travaux plus positifs, plus 
compréhensibles de Matteucci et de Becquerel. 

E u c c i é t a n t p a r v e n u à r e p ^ d u i r e ^ « 

tout organisme animal, comme dans une t anche de 
| o m m e de terre, et même en dehors de tou o r g 
U r n e végétal ou animal, comme dans un systeme 
d a S u i i e de platine entouré d'une couche de colon 
imbîbée d'une solution de sulfate de zinc, des reac-

tipns acides et alcalines, eut l'idée ^ ^ 
électrolysées pouvaient être les véritables causes 

la force excitatrice du n ^ e 

n'était qu'une très faible fraction de la quanto 

d'énergie r é e l l e m e n t dépensée dans^le f; 

~ r a » e s alcalis s , 

^ ^ " e r f vivant qu'il mit en ¿ a c t 
d'un côté avec un acide, de l'autre avec u n ah 
i l observa qu'au moment de la mise en contact et 
t t p l m e du contact, i l se produisait dans a 
intra polaire du nerf un courant électrique urtg» 
qui pouvait faire dévier de près' de 90* l'aiguille d«n 
galvanomètre. 

Pendant toute la durée du contact, des courants 
secondaires se formaient en dehors des pôles et 
ceux de la zone du cathode possédaient une force 
electromotrice bien supérieure à ceux de la région 
anodale. 

La genèse des courants électrophysiologiques se 
trouvait ainsi rapportée aux actions chimiques de 
l'organisme. 

C'est Becquerel qui, par sa théorie électro-capil-
laire nous a donné le mode de formation de ces cou-
rants. 

Dutrochet avait découvert en 1826 les phénomènes 
d'exosmose. 

Il avait constaté que lorsque deux liquides de 
nature et de densités différentes sont séparés par 
une membrane poreuse, il s'établit entre eux un 
double courant à travers la membrane. Le volume 
de l'un des liquides — généralement le plus dense — 
s accroît, et l'autre diminue d'autant, et on retrouve 
dans l'une et l'autre liqueur des éléments de la 
liqueur voisine. 

Il appela courant d ' e n d o s m o s e le courant d'imbi-
bition et courant d'exosmose celui qui marche en 
sens contraire. 

Il n'y a point là simple diffusion ; car loin de voir, 
au bout d'un temps aussi long qu'on veuille, les deux 
liquides en présence acquérir par leur mélange une 
composition identique, i l se produit entre eux des 
decombinaisons et recombinaisons chimiques qu'on 
appelle dialyse. 

Dutrochet attribua d'abord les phénomènes d'os-
mose à l'électricité ; il se rappela qu'au contact de 



deux liquides hétérogènes i l se développe de l'élec-
tricité et que dans toute pile voltaïque il existe deux 
courants contraires, inégaux en intensité, l 'un allant 
du pôle positif au pôle négatif et l'autre du pôle 
négatif au pôle positif. Hollard, de son cote s aper-
c é que l a nature de l a membrane séparatrice ne 
joua" certainement pas un rôle passif dans la pro-

n ^ t t i t T d é c o u v r i r e x p é r i m e n t é 
les lois de l a capil larité, et Poisson s'essayait a eur 
analyse mathématique. Dutrochet, entraîne par 1 es-
prit de simplification, eut l e tort d'abandonner t l , 
lement sa théorie pour se ral l ier complètement a 
théorie capil laire. E n réalité, les ^ u x théorie, 
complétaient mutuel lement, comme le démontra 

ainsi-que l'avait fait Dutrochet, 
que le contact de deux liquides de compositions chi-
miques différentes et séparés par une membrane p -
reuse engendrait une force électromotrice capable de 
combiner les deux substances suivant les lois al -
nité chimique, qu'il y avait, comme résultat etnon 
comme cause, transport dans les deux sen (endos 
mose, exosmose), et que les deux faces de l a me* 
brane représentaient bien les deux pôles d une pile 

V ° P a r t a n t de ce pr incipe, il al la plus loin que son 
prédécesseur et, il expliqua avec aisance le m e u 
nisme de l'absorption de l 'oxygène dans le va* 
seaux capil laires et l a chylification. I p e ® ^ 
aux physiologistes de concevoir - t i o n n 1 l a 
l'électrogenèse et sa relation avec l a respiration et la 

digestion. I l ru ina du même coup le crédit de la 
théorie al lemande. 

Jusqu'à ces dernières années l'électroplivsiologie 
ne comptait rien de plus à son acquis et, on l'avouera 
c'était un peu vague. 

L'étude sérieuse de phénomènes curieux longtemps 
niés ou dédaignés du monde scientifique, phéno-
mènes laissés à l'exploitation des barnums forains 
a changé un peu la face des choses. L 'hypnose, bien 
que ses théories soient encore, à peine ébauchées, a 
pns place dans la science depuis que les écoles de 
Pajjs et de Nancy, et celle-ci principalement, la sou-
mettant aux méthodes expérimentales, ont reconnu 
sa réalité et la puissance de ses effets. 

Il n'entre pas dans notre ligne de prendre parti 
pour l'un ou l'autre camp; mais comme l'état d'hyp-
nose, provoqué par divers agents physiques, lumière, 
son, etc., permet d'observer sous la présence du 
magnétisme et de l'électricité les phénomènes du 
transfert, somatique ou psycho-physiologique, nous 
devons mentionner ici les expériences fondamentales 
que M. le professeur L u y s , un des maîtres de l 'Ecole, 
a conçues et exécutées dans son service hospitalier 
a la Charité. 

Malgré leur petit nombre, leur examen s'impose 
au physiologiste comme au moraliste, d'autant que 
la thérapie s'y trouve directement intéressée. I l est 
certain qu'au fur et à mesure que l a méthode hypno-

e P_e^étrera dans la pratique courante, de" nou-
veaux faits spécifiques seront observés et viendront 
'•nnchir une science qui n'est point sortie de l a 



période empirique. L a fécondation croisée de nom-
breuses intelligences est, là encore, indispensable. 

Nous laissons la parole à M. Luys ( R e v u e d'hypno-

logie. — Année 1890) : 

« Tous ceux qui s'occupent d'hypnologie ont cons-
taté que sur un sujet en état de léthargie hypno-
tique si on prend un de ses bras par exemple, qu on 
le mette dans une attitude donnée, et qu'en meme 
temps, si on place à côté de lui un aimant - cette 
attitude accidentelle donnée à un membre au bout 
de quelques secondes se répète sur le membre du 
côté opposé; il y a comme on dit transfert chez le 
même sujet d'une attitude passagèrement commu-
niquée d'un côté à l'autre. 

« Gomme conséquence de ce principe, on arrive a 
cette déduction remarquable que l'on peut faire une 
véritable transmutation d'états pathologiques d un 
côté à l'autre. C'est ainsi que chez un sujet hypno-
tique frappé de contracture, d'hémianesthesie, de 
paralysie flasque de tout un côté du corps, on peut 
faire passer cette hémianesthésie, cette contracture, 
cette paralysie flasque du côté opposé; c'est un véri-
table transfert d'un état morbide que l'on opere 

ainsi à l'aide d'un aimant. 

« Ces curieux p h é n o m è n e s qui o n t été tout d abora 
étudiés à la Salpêtrière, lors des études faites par la 
commission de la Société de Biologie, p o u r juger les 
recherches m é t a l l o t h é r a p i q u e s de Burcq, dont je 
faisais partie, avec MM. Charcot et D u m o n t p a l h e i , 
ont reçu dans ces derniers ternes un développement 
des plus inattendus. 

« Le D r Babinski, chef de clinique des maladies 
nerveuses à la Salpêtrière, a constaté, en effet, que 
non seulement on pouvait transmettre chez un sujet 
à l'aide d'un aimant les différents états de la sensi-
bilité et de la motricité d'un côté à l'autre, — mais 
encore que ces mêmes états pouvaient être transférés 
à un autre sujet placé à côté du sujet hypnotique et 
relié au précédent à l'aide de l'aimant. C'est ainsi, 
comme il le rapporte, que dans une première caté-
gorie d'expériences pratiquées chez deux sujets hys-
téro-épileptiques hypnotisables, i l a pu opérer" ie 
transfert de l'une à l'autre d'une hémianesthésie 
dont une d'elles était atteinte; et qu'il en était ainsi 
pour certains accidents qu'il produisait chez l'une 
d'elles par suggestion, tels que des paralysies flasques 
et spasmodiques, des monoplégies brachiales et cru-
rales, des coxalgies et jusqu'à du mutisme. 

« Dans une autre catégorie d'expériences, il a pu, 
en agissant sur des sujets atteints de maladies chro-
niques du système nerveux, déplacer les symptômes 
objectifs de ces malades, et les faire passer chez un 
sujet hypnotisable qui servait provisoirement de 
récepteur aux troubles nerveux dont le premier 
sujet avait été ainsi frappé. 

« Ces troubles nerveux d'emprunt ne font que tra-
verser le sujet transféreur et disparaissent au gré de 
l'expérimentateur, à l'aide d'une suggestion. 

« Vivement intéressé par le récit de ces expé-
riences, je les ai répétées dans mon service à la 
Charité, et non seulement j'en ai vérifié l'exactitude, 
mais encore je me suis évertué à les multiplier sous 
des formes nouvelles, à les compléter, et à en faire 



une méthode rat ionnel le de tra itement des maladies 

" " n s t a t é a i n s i q u e n o n seulement les troubles 

dynamiques de la para lys ie , les eon^acUires 
anesthésies, les t remblements pouvaient être trans 
férés à un autre sujet hypnotxsable a l a de d m 
a imant - - et que le sujet , ainsi imprégné de 1 état 
nerveux de son par tena i re en expérience, reprodu,-
Z t toutes les attitudes et tous les troubles de motri-

• t de sensibil ité qui l u i avaient é t é communiquées 
" ma i s encore, qu'un grand nombre d ' c t a t s j i v e r . fu 
système nerveux liés à des lés ions organiques telles 
mie des scléroses bulbaires , des troubles paralyUqu , 
dus à des tumeurs cérébra les , ou des r a n ^ i s s e m 
pouvaient être a ins i t ransmis a d.stance et repet 
par le sujet récepteur avec l a même scrupuleuse 

C X « C j ' a i ' c o n s t a t é e n outre , comme point tout à « t 
nouveau , l 'existence d'un phénomene objectif qu 

r e a ; récit de ces expériences une grande v a l e . 
d'authenticité. - C'est que le sujet h y p n o t i s e qu. es 
e n contact avec un sujet para lysé par exemple er 
une quantité de s a puissance dynamique et que 
puissance dynamique est transférée chez le sujet 

1 S^Jt un'sujet ^ a t t e i n t d'hémiplégie par 
par tumeur cérébrale , et u n sujet B , hypnotisabl 
servant à l 'expér ience. - Avant de commence^ 
note chez l 'un et l 'autre l'état des forces de l a ma « 
gauche et de l a m a i n d r o i t e / l'aide d u g 
m è t r e ; p u i s , à l 'aide du barreau aimante , e bh 
contact ( m a i n droite et m a i n gauche) et alors, 

fois que l 'act ion de l 'a imant a produit son effet, une 
fois que j ai constaté que l'état para lyt ique des 
membres du sujet B a été transmis dans les m e m b r e s 
homologues du sujet A , j 'opère l a vér if icat ion de 
forces dynamométr iques . 

« Je constate alors ce cur ieux phénomène , que la 
puissance dynamométr ique a augmenté de quelques 
kilogrammes chez le transféré et a d iminué d'une 
quantité beaucoup plus considérable chez le trans-
fereur. Cette déperdit ion presque instantanée de Ta 
puissance motr ice oscille entre -10, 15 et 25 k i lo -
grammes. L e transféré gagne 2 , 4 et 5 k i l o g r a m m e s 
La puissance dynamogénique se manifeste dans l a 
ma,n gauche aussi bien que dans l a m a i n droite 

« J ai encore remarqué sur ce terra in un autre fait 
on moins intéressant, c'est que cette aptitude au 

S r d e - r f o r c e m o l r i c e c h e z l c 

"atteint pas immédiatement son m a x i m u m d'effet-

- ce n est en général qu'au bout de dix à quinze mi -

nu que l acourbe dynamogénique s'accentue et que 

m S u m C e d e
Â

l a C U V U é / e r V e U S e a C ( ï u ' s e e s ' à son 
maximum. - A u point de vue de la persistance de 
~ e a r t i ; ^ i e l l e m e n t a c q u i s e , j ' a i c o n s t a ^ 'm 

ta nombre de fois elle demeura i t au même J v e a u 

n s u t J » K a - d l X h e U I ' e S d C S U i t e P ° u ' - décroître 

n m o f n V T P e n d a n t k n u i t J e d 0 i s ^ r néanmoins que chez certa ins sujets i l se fait une 
« o n des rés idus ; Us e i n a g a s i L l t a 

e Ï n t t ^ f ° , r C e a C q u i S G G t S e r e n d e n t P - ' ^ i -
ement compte de l 'amél iorat ion de leur état et 

^ e n t , de l a ré intégrat ion de leurs forces p e r -



L e s observat ions du professeur L u y s ne se bornent 
point a u x phénomènes e x t r a - m e n t a u x ; i l a reconnu 
que l 'activité psycho- phys io logique est influences 
par les a imants , les courants électro-magnétiques et 
les courants électr iques continus. L e rayonnement 
magnét ique détermine tantôt des émotions de joie et 
d'attract ion, tantôt des émotions de tristesse et de 
répuls ion su ivant l a présentat ion au sujet du po e 
nord ou du pôle sud du barreau a imanté. L e pôle 
nord donne, dans l a major i té des c a s , des émotions 

gaies. . . , , 
L e mode opératoire de M. L u y s ( l o c . cit.) est le 

s u i v a n t : . 
« Je me suis servi , dit-i l , d'un b a r r e a u aimante a 

c inq l ames superposées et mesurant 50 centimètres de 
longueur . J 'a i rejeté complètement les gros aimants 
en fer à cheval ord ina i rement employés dans les 
recherches de ce genre, parce qu'avec eux on ne 
peut pas rée l lement isoler l 'action de chaque pôle 
en part icu l ier , et que l'on est toujours en presence 
d'une réaction complexe qui est l a résultante de la 
juxtaposit ion de c h a c u n d'eux. Mes expériences ont 
été répétées u n grand n o m b r e de fois dans mon labo-
ratoire en présence des assistants qui suivent me» 
visites. E l les ont porté sur des sujets hypnotiques : 
six femmes et quatre hommes , et jusqu'à present 
el les m'ont fourni des résultats à peu près concor-
dants . . . . 

«.. . L 'émot ion de gaîté et de satisfaction provoquée 
par le contact de l 'a imant n'est q u 'un i la téra le ; elle 
ne s'exerce que du côté aimânté, car i l est a noter 
que l 'act ion directe de l 'a imant n'a pas franchi i. 

ligne médiane et est localisée du côté gauche. S i on 
examine , en effet, l 'état du côté droit du même 
sujet, on peut constater que ce côté droit est flasque 
qu'il est demeuré à l'état léthargique et que l'on 
peut développer chez lu i des phénomènes d'hyperex-
citabilité muscu la i re . 

« Si a lors on prend cette m a i n droite qui ne donne 
aucune réact ion et qu'on la p lace sur le pôle de 
l'aimant, immédiatement l a scène change et le sujet 
réagit. - C'est un renfort de jo ie et de satisfaction 
qui lui a r r i ve . . . - Cet état d'éréthisme artif iciel des 
régions émotives peut être ainsi ma intenu pendant 
un certain temps par l a présence de l 'aimant. Mais 
quand il a été prolongé au delà des l imites physio-
logiques, l imites var iables su ivant l'état du sujet, l a 
fatigue arr ive, i l abandonne l 'a imant qui lu i a sou-
tiré ses forces nerveuses et rev ient à l a période de 
léthargie d'où il était part i . » 

L a présentation du pôle sud provoque des é m o -
tions analogues mais inverses , et l 'approche s imul-
tanée et symétr ique des deux pôles fait subir au 
sujet des alternatives de gaité ou de tristesse, ou le 
jette dans un état de parfaite indifférence. 

• Ces phénomènes si cur ieux de la soll icitation 
automatique des émotions var iées chez les sujets 
hypnotiques, a joute M. L u y s , est une première étape 
dans l'étude de la psychologie expér imentale qui 
nous permet d'a l ler encore p lus lo in , et en c réant 
ainsi des états psychiques spéc iaux chez certains 
sujets, de pouvoir à l 'aide de procédés de transfert 
ransmettre à un deuxième^ sujet l'état psychique 

artiliciellement provoqué chez un premier . 
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« Ce sont l à encore des données toutes nouvelles, 
des déductions nécessaires des lois hypnologïques 
que nous avons formulées et qui se déroulent tout 
naturellement. Nous ne savons pas encore ce qu'elles 
pourront faire surgir d'applications pratiques, mais 
il est fort probable que tôt ou tard la thérapeutique 
des maladies mentales en t irera cles bénéfices cer-
tains. i 

I l n'est pas nécessaire d'après M. L u y s que le trans-
féré et le transféreur soient en relation directe; ils 
peuvent être séparés par un troisième sujet. Le 
célèbre professeur de l a Charité a, en effet, posé et 
développé ce théorème : 

« Un sujet A étant mis à l'aide du pôle nord d'un 
aimant en période de satisfaction, on peut trans-
mettre cet état psychique à un sujet II qui lui-même 
le transmet à un troisième sujet C. » 

Pour cela « le sujet A est mis en léthargie ; l'aimant 
est présenté-sur le côté gauche comme précédem-
ment et l'état de satisfaction apparaît. 

« L e sujet B est assis à côté et mis pareillement 
en léthargie; i l est associé au sujet A par le contact 
de la main. Presque immédiatement alors on cons-
tate que l'émotion de satisfaction envahit le sujet B. 
— Cette satisfaction éclate sous forme de rire incoer-
c ible ; il se met à un unisson complet avec son con-
génère. 

« U n troisième sujet C, étant placé maintenant a 
côté de B , est relié à lui par le contact de la main, 
on forme ainsi une chaîne de trois personnes. — 
Chacun des anneaux s'ébranlé" alors dans ses régions 
émotives suivant la même tonalité, et c'est le sujet A 

qui, à l'aide de l'aimant qu'il tient toujours à l a main, 
les actionne les uns après les autres en leur commu-
niquant les mouvements de satisfaction qu'il reçoit 
de l'aimant. 

« Cela est si vrai que si l'on vient subitement à 
enlever l 'aimant, tout ce mouvement émotif s'arrête 
et chaque sujet devient silencieux. — Replace-t-on 
l'aimant dans la main de A, le mouvement recom-
mence et l'on peut ainsi , à l'aide de cette disposition, 
développer de proche en proche des émotions arti-
ficielles (inconscientes, il est vrai) à toute une l igne 
de sujets reliés entre eux par des sympathies 
secrètes. » 

Ces phénomènes de transfert sont des plus intéres-
sants. I l y a là un j e u d'activités qui , bien que mal 
définies actuellement, sont néanmoins très puis-
santes. M. L u y s cite encore des transmissions d'états 
psychiques fort complexes : il a vu les symptômes 
d'une grossesse commençante, gastralgie et nausées, 
passer d'un sujet à un autre sous l'incitation du pôle 
sud d'un aimant. Bien mieux, l a transférée réveillée 
a pu, vingt minutes environ après son réveil, retrans-
mettre, dans un second sommeil d'hypnose, ses sen-
sations subjectives à une troisième compagne arrivée 
inopinément et endormie sur-le-champ. Au réveil , 
tout rentre dans l'ordre et les deux sujets n'ont 
aucun souvenir de ce qui vient de se passer. 

Les aimants ne jouissent pas seuls du pouvoir de 
transfert : les effluves électro-magnétiques et les 
courants électriques donnent des résultats sem-
blables. 

C'est une machine de Clàrke qui fournit à M. L u y s 



l'énergie électro-magnétique. L a gradation de féner-
gie électrique s'effectue à l'aide d'une vis de rappel 
qui rapproche ou éloigne l'aimant de ses armatures. 
L e sujet étant placé en léthargie et l 'appareil mis en 
mouvement, on prend l'électrode positif ou l'elec-
trode négatif, mais un seul électrode, et on rap-
plique sur l a peau du bras. Les phénomènes observes 
plus haut sous l'action de l 'aimant se reproduisent : 
le pôle positif correspond au pôle nord du barreau 
aimanté, le pôle négatif au pôle sud. 

Comme pour les aimants l'action est unilateral; 
elle ne se manifeste que du côté du corps en relation 
avec l a machine ; l'autre côté demeure en léthargie. 
Si l'on ferme le circuit électrique sur le sujet, il n'y 
a plus ni impression de bien-être, ni impression de 
malaise : c'est l'indifférence ou neutralisation des 
deux émotions contraires. 

« Les courants continus d'une faible intensité, dit 
encore M. Luys , sont susceptibles de produire des 
réactions psychiques de même nature que celles que 
nous venons de signaler à propos des effluves magne-
tiques et électro-magnétiques. 

« Je me suis servi dans ces expériences d'une petite 
pile Trouvé, au sulfate de cuivre et au sulfátenle 
zinc (1 volt). Après avoir constaté le passage d'un 
très faible courant à l'aide du galvanomètre tres 
sensible, le sujet'en expérience étant mis en léthar-
gie, j'établis le passage du courant à l'aide des deux 
plaques métall iques recouvertes de peau qui commu-
niquent par des fils aux deux pôles de la pile, U 
pôle positif étant placé à l a partie supérieure du pu 
du coude et le pôle négatif au niveau du poignet, le 

courant al lant du positif au négatif en descendant. 
« L e sujet alors éprouve les mêmes réactions que 

lorsqu'il est soumis à l'influence du pôle sud du bar-
reau aimanté. . . 

s... Je change alors la direction du courant, je 
pose la plaque négative au niveau du coude et la 
plaque positive au niveau du poignet, j 'obtiens un 
courant en sens inverse, un courant ascendant, et 
l'état psychique consécutif donne des réactions 
inverses... 

«... Maintenant, au sujet de la provocation de l'état 
d'indifférence expérimentale, nous allons voir que 
les courants électriques produisent les mêmes effets 
psychologiques. 

« Comme précédemment, s i j o n arrive à fusionner 
les deux états émotifs opposés, on arrive pareil le-
ment à déterminer dans le sensorium un état neutre, 
un état d'équilibre qui se traduit par de l'indiffé-
rence. Pour cela faire, il suffît de mettre la plaque 
(l'une électrode dans la main du sujet et l'autre 
plaque dans l'autre main, les deux incitations psy-
chiques sont par cela même anastomosées. E l les 
sollicitent par ce la même un état mixte dans le sen-
sorium ... 

«... En résumé, on voit donc qu'un chapitre nou-
veau doit être ouvert au sujet cle l'étude des agents 
physiques : les aimants, les courants électro-magné-
tiques et les courants continus, sur l 'organisme 
vivant, et ce nouveau chapitre a trait à leur action 
psychique par excellence, à la sollicitation de 1 emo-
tivité. s 

Le D''J. Ochorowicz qui s'est livré aussi aux études 



hypnologiqu.es, a proposé une nouvelle application 
de l'aimant. Comme, d'après ce médecin, toutes les 
personnes hvpnotisables sont sensibles à l'action phy-
siologique de l 'aimant, et cela à un degré correspon-
dant, il mesure la sensibilité hypnotique du sujet à 
sa sensibilité magnétique. 

Son appareil qu'il nomme hypnoscope est un 
aimant tabulaire dont les lignes de force sont dirigées 
plutôt en dedans qu'en dehors du tube aimanté. Le 
diamètre est de 3°», 4, et l a longueur 5™, 5. Le poids 
est de 169 grammes ; il soulève jusqu'à 2b fois son 
poids. 

Son mode d'application est le suivant {Revice illus-
trée de Polytechnique Médicale et Chirurgicale, du 
30 mars 1891) : 

« Après avoir retiré l 'armature, on introduit l'index 
de la personne soumise à l'épreuve dans l'hypnos-
cope, de manière à toucher les deux pôles à la fois; 
et, après deux minutes, on le retire en examinant 
les modifications qui ont pu se produire dans le 
doigt. 

« Chez 70 personnes sur 100 prises au hasard, on 

n'observera aucun changement. Chez 30 environ, on 

v a constater des modifications de deux sortes : sub-
jectives ou objectives... ; 

C 20 fois sur 100 : Fourmil lements et picotements 

désagréables; quelquefois on dirait des étincelles ou 

des aiguilles piquant la peau. 
« 17 fois sur 100 : Sensation d'un souffle froid ou 

sensation de chaleur et sécheresse. Les deux impres-
sions peuvent coexister, l'une dans le bras droit, 

m ' S S 0 U S l a P l a»ite des pieds de quelques paralyt iques 



5 3 6 M A N U E L D ' É L E C T R O L O C I E M E D I C A L E 

r é c h a u f f e r l e s m a l a d e s , a l o r s q u ' u n b o n f e u r e s t a i t 
m p i ï s t t , L e s o u f f l e f r o i d r e s s e m é e b e a = 

c e l u i q u ' o n é p r o u v e d e v a n t u n e m a c h i n e e l e c U o 

fois s u r 100 : S e n s a t i o n s d o u l o u r e u s e s : d o u -
l e u r d a n s l e s a r t i c u l a t i o n s . « O n d i r a i t q u o n m e 
c a s s e l e s o s , » s ' é c r i e n t l e s s u j e t s e n e x p é r i e n c e . 
^ 5 f o i s s u r 100 : S e n s a t i o n d e g o n f f e m e * d e 1 
p e a u , g o n f l e m e n t q u i p e u t ê t r e ree l c a r d e s t q u e 
q u e f o i s d i f f i c i l e d e r e t i r e r l e d o i g t d u s u j e t d e n t r e 

l e s p ô l e s d e l ' h y p n o s c o p e . 
c 2 f o i s s u r 100 : S e n s a t i o n d e d o u l e u i d a n s le» 

(Inio-ts ou dans le bras entier. . . . 
? ? f o t a sur 100 : Sensat ion d'entra înement nresis-

tible, suivie d'une attraction ^ ^ ^ 
jours de l a contract ion avec insensibi l ité complète 
C'est l à un phénomène excessivement cur ieux J ai 
montré cette expér ience à l a Société 
L e m b e r g , en 1881. L e sujet (bien 
était endormi , les y e u x fermés, les pupil les poitees 

• Le Dr Luys cite plusieurs exemples ¡ ^ ^ È , 
ment magnétique. Des suje ts que n . j e ^ m e ^ C

é d i a t ment 
n 'empêchaient de grelotter se rtch-uffdgrt j n m ^ 
dès qu'on leur plaçait sous les pieds un b a u e a u ^ d u 
effluves électro-statiques¡. pratiquées suivant la m 

D' Boucheron (voir p. 137), P r o « ï ï ® n t
n ® i ê m e , nous cou-

de temps, une réaction moite J ^ Z e n t ^ elle, appH-
naissons une personne qui porte C O T W M W R E U É E S A 

quées sur la peau, deux larges élecUodes metainq ^ ^ ^ 
deux éléments de notre pile ^ extrême 
ce système, cette personne a la sensation a i 
que rien ne peut d i s s i p e r ; m u n i * ^ ' S ^ n e atmosphère 
il lui semble toujours que l l e es plongée car. é m e n t , 
d 'une température convenable. Le phénomène , 
fort curieux et doit être étudie de près. 
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en haut, la tète recouverte complètement d'un voile 
opaque, et à chaque approche de l 'a imant, à une 
distance de 15 cent imètres env i ron , l a m a i n se portait 
vivement vers lui et suivait tous ses m o u v e m e n t 
jusqu'au moment où elle devenait r igide et insen-
sible. A lors i l fal la it restituer l a sensibil ité ou plutôt 
1 hyperesthésie, pour recommencer l 'expér ience Je 
me hâte d'ajouter que le même phénomène était 
reproduit, quoique peut-être un peu plus faiblement 
par l 'approche d'un métal , du ver re , ou d'un autre 
corps quelconque. L e sujet, quest ionné dans son 
sommeil, disait qu'i l se sentait entra îné dans une 
direction donnée, sans savoir pourquoi . 

« Les modifications objectives sont p lus profondes 
et plus importantes pour le diagnostic . E l l e s appar-
tiennent à l'une des quatre catégories su ivantes : 

a. — Mouvements involontaires (assez rares) ; 

b. - Insensibilité (analgésie ou ànesthésie com-
plète) ; 

c. — Paralysie ( impossibi l i té de r e m u e r le doigt) ; 

d. — Contracture (rigidité des muscles) . 

« Les phénomènes provoqués disparaissent au 
d e quelques minutes sous l ' influence d'un mas-

sage très léger ; sans cela , i ls peuvent durer p lus ieurs 
minutes et même p lus ieurs heures . 

« Les personnes chez lesquel les l 'hypnoscope pro-
voque l' insensibil ité, para lys ie ou contracture, peu-
vent etre hypnotisées dans une seule séance. Chez 
«autres, l 'expérience doit être répétée. . . 

«... Je vois dans les ^révélations de l 'hypnoscope 
la nécessité d'un dédoublement futur de l a thérapeu-



tique. I l devient inutile et même imprudent, d'ap-
pliquer les mêmes remèdes à des personnes sensitives 
et non sensitives. Pour un grand nombre de malades 
hypnotisables, tous les remèdes sont également bons 
ou également mauvais, d'après les influences ner-
veuses particulières. On peut neutraliser de fortes 
doses des médicaments les plus typiques, et repro-
duire leur effet d'une manière tout à fait positive -
par suggestion. Chez les personnes sensibles, on 
obtient une amélioration souvent instantanée, sous 
l'influence de divers moyens minimes que l'hypno-
tisme et le magnétisme mettent à notre disposition. 
Voudra-t-on s'obstiner, quand même, à leur admi-
nistrer les poisons qui nuisent, même en guérissant? 

« Quoi qu'il en soit, il me semble que c'est là un 
ordre de recherches qui mérite d'attirer l'attention 
des physiciens et des médecins. » 

M. le D r L u y s fait usage des sirènes Trouvé, élec-
triques ou à vent (fig. 257) qui sont, d'après ses ob-
servations, de bons hypnomètres. Non seulement 
leur cr i strident et bizarre provoque énergique-
ment, chez les sujets prédisposés, et comme l'action 
des miroirs rotatifs, l'état bien caractérisé hypnose, 
mais elles peuvent encore servir à mesurer avec assez 
d'exactitude l a sensibilité hypnotique du névropathe. 

Celui-ci est hypnotisé, en effet, par un son d une 
intensité et d'une hauteur à peu près toujours cons-
tante, et comme l a sirène permet de limiter facile-
ment cette intensité et cette hauteur, que ces deux 
facteurs sont connus suffisamment, le d e g r e d hyp-
nose se trouve par l à même déterminé. Le D r Ocho-

rowicz et M. L u y s , viennent de montrer quels avan-
tages le medecin peut retirer de mesures exactes 

Fig. 257. — Sirène hypnométrique Trouvé. 

recueillies dans une science nouvelle, aussi téné-
breuse que l'est actuellement l'hypnologie. 

Au moment de a mise en page de ce chapitre nous 
C Ull6tin dG la S°Ciété ^nationale 

a Z T v l S T r i m U n i C a t l ' ° n S i intéressante 
e I . d A r s o n v a l a faite à la Société française de 

physique que force nous est d'en faire ici mention 

cette étude1 6 f n a t U r C r l G S e n S C t l a P ° ' ' t é e d e 
ette étude, nous laissons la parole au savant physio-
ogiste, ma,s nous ne transcrivons que les p a s s a i s 
es Plus saillants et nous r e n v o y o n s l e lecteur, pou 
us de détails, au Bulletin du mois d'avril -1892 

donnant le texte intégral de la communication. 

attention \i d A r S O n v a 1 ' ce soir votre 
« o n , Messieurs, sur un sujet d'actualité : les effets 

t n Ô Ï n ( , U e S t C S C ° U r a n t S a ^ e r n a t i f s ; et tirer, s'il 
stpossible, quelques conséquences pratiques de cette 



étude. L'électricité révolutionne actuellement non 
seulement l ' industrie, mais aussi quelque peu la Mé-
decine, et si elle tue parfois , elle est plus souvent 
encore un agent de guérison. E l l e a sur les médica-
ments pharmaceutiques le grand avantage d être 
toujours inoffensive, à doses thérapeutiques, et pre-
sente dans son mode d'emploi une élasticité dont sont 

d é p o u r v u s c e s derniers . 
« On dit souvent que l'action d'un médicament 

dépend en grande partie de la façon dont il est admi-
nistré ; cette notion devient u n axiome quand il s agii 
de l'électricité. Su ivant qu'on donne à l'énergie élec-
trique telle ou telle modalité physique, on peut pro-
duire les effets les plus divers et même les plus oppo-
sés, sur les êtres vivants. Au point de vue tout special 
où nous nous plaçons ici , on peut établir une divi-
s ion fondamentale des effets de l'électricité suivant 
qu'on emploie Y état variable on l'état permanent du 

courant. . . 
« Cette distinction, admise par les physiologistes, 

s'impose également en électrothérapie et se justifie 
par l 'examen même le plus superficiel . L 'état variable 
sur un être vivant, se traduit p a r une excitation 1res 
violente des nerfs et des muscles qui entrent en con-
traction, tandis que r ien d'analogue ne se man i f e s t e 
dans l'état permanent si l 'on emploie u n courant de 

force modérée. , 
« Une expérience très élégante de Claude Bernard 

met bien ce fait en lumière . On place dans le circuì 
d'une pile une roue iaterruptr ice de Masson, un volt-
mètre et une grenouil le préparée à la Galvani, bu 
la issant l a roue immobi le , on fait passer le courant 

la pile à travers les trois apparei ls à la fois ; le volta-
mètre dégage des gaz, la patte de la grenoui l le reste 
immobile. On a les effets du courant permanent . S i 
Ion vient à mettre la roue de Masson en mouvement , 
le dégagement gazeux cesse presque complètement 
dans le voltamètre, tandis que la patte de grenouil le 
entre en contract ion violente. L e courant qui la t ra -
verse est pourtant plus faible que dans le premier 
cas, m a i s o n a les effets physiologiques dus à l'état 
variable. Cette s imple expérience nous montre que 
les effets physiologiques du courant (action sur la 
sensibilité et l a motricité) ne sont nul lement sous l a 
dépendance de son intensité absolue. 

« Si , au contraire, le courant est très fort, on peut 
avoir des manifestations extérieures durant l'état per-
manent, mais ces manifestations tiennent uniquement 
dans ce cas à l 'électrolyse interstitiel le des tissus et 
à la décomposition qui a lieu dans toute leur masse, 
ainsi que l'ont bien mis en évidence les expériences 
récentes de M. Weiss , faites sous la direct ion de 
M. Gariel. On peut dire que, dans ces conditions, ce 
n est pas l'électricité qui agit, mais bièn les produits 
chimiques libérés par le passage du courant , dans 
1 intimité même des tissus. On a affaire à un s imple 
excitant chimique engendré par l'électricité sur son 
passage et dépendant uniquement de l' intensité du 
courant, conformément aux lois de F a r a d a y . 

« C 'es fsur cette action particul ière que Cinisel l i et 
surtout notre collègue le D'' A . Tr ip ier ont fondé une 
branche importante de l 'é lectrothérapie, j e veux 
parler de l'électrolyse en cautérisation et destruction 
Potentielle des tissus vivants par le courant cont inu . . . 
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« P o u r doser les effets du courant permanent sur 
les êtres v ivants , nous avons un moyen s imple . Puis-
que son act ion dépend un iquement de l ' intensite, .1 
suff ira donc de mesurer cette dernière avec u n galva-
nomètre. Quant à ses effets locaux , a u x points d en-
trée et de sortie, i l s dépendent également de 1 inten-
sité par unité de surface, c'est-à-dire de l a densité. 
D ' a p r è s cela , les divers expér imentateurs se mettront 
dans des conditions phys iquement définies en em-
p loyant des ga lvanomètres gradués en unîtes abso-
lues. Ces appare i l s ont été répandus en F r a n c e dans 
le publ ic médica l , dès 1873, par A . Gaiffe, et leur 
adoption est devenue générale depuis le Congres de 
1881 , sur l a proposit ion que j 'en ai faite avec 
M Marey à la commiss ion internat ionale d electro-
physiologie . L e s observations médicales y ont gagne 

en préc is ion et e n unité. 
» S i nous savons à quel les condit ions physiques 

rapporter les effets phys io logiques de l'état perma-
nent, si nous pouvons surtout aisément les mesurer 
i l n 'en est pas de même pour l'état var iab le . Par quel 
facteur devons-nous définir l a puissance physiologique 
d'une excitat ion é lec t r ique? Je vous demande la 

permiss ion de r é s u m e r br ièvement devant vous es 
méthodes que j 'a i employées à cet effet et les conclu-
s i o n s auxquel les j 'a i été conduit. 

« Au point de vue physiologique., une excitation 
électr ique produite par l 'état var iab le ne peutetre 
définie par les données servant de mesure a 1 eta 
permanent . P o u r e n f^ire une ana lyse complété, ! 
faut connaître tous les éléments à chaque instant ce 
la variation. Ce la revient à dire qu'i l faut avoir la 

courbe complète de la var iat ion , c'est-à-dire l a forme 
physique de l'onde électrique d'excitation. C'est cette 
courbe part icul ière à chaque excitat ion électr ique que 
j'ai appelée : la caractéristique de l'excitation. 

Mais pour tracer cette courbe en fonction du temps, 
quelle var iable devrons-nous prendre ? A priori, ce 
ne peut être l ' intensité, en vertu m ê m e de l'expé-
rience de Cl. Be rnard relatée p lus haut. I l est faci le 
d'autre par t de mont re r que c'est la var iat ion du 
potentiel au point excité qui est le facteur impor-
tant dans l 'excitation du système nerveux et que, 
pour tracer l a caractér ist ique d'excitat ion, i l faut 
prendre : 

e = f (<) et non pas i = f (i) 

«. . . Mes expériences m'ont amené à formuler la 
loi suivante : l'intensité de la réaction motrice ou 
sensitive est proportionnelle à la variation du poten-
tiel au point excité. 

« La conséquence prat ique de toutes ces expé-
riences, dont je ne peux ind iquer ici que l a conc lus ion 
générale, est que pour définir l 'act ion phys io logique 
et thérapeutique d'un appare i l é lectro-médical quel-
conque, à courant in ter rompu, i l faut conna î t re , en 
fonction du temps, l a l o i de var iat ion de la force élec-

.tromotrice aux points d'appl icat ion des électrodes 
sur le sujet. Je vous présente un appare i l que j ' a i 
imaginé dans ce but. 

« Il permet de t racer automat iquement cette 
courbe en employant comme source d'électricité un 
appareil médica l magnéto-faradique quelconque à 
a î b l e Séquence . I l est fondé s u r le même pr inc ipe 



que le ga lvanomètre à c i rcuit mobi le que j 'a i fait 

connaître en 1881, avec M. Marcel Deprez (voir 

fig. 32), et dont l 'emplo i s'est général isé depuis, eu 

électrométrie , et se substitue actuel lement en élec-

trothérapie aux galvanomètres à aigui l le aiman-

tée. 
« I l se compose d'un puissant a imant (ou électro-

a imant) , AA'DD' créant un champ magnét ique annu-
laire comme dans mon téléphone. Dans ce champ 

Fig. 258. — Galvanographe de d'Arsonval. 

peut osci l ler une légère bobine & parcourue par l'onde 
électr ique dont on veut inscr i re l a forme. En vertu 
d'une act ion bien connue, cette bobine se déplacera 
dans le c h a m p et son déplacement mesurera a 
chaque instant les var iat ions du courant qui la tra-
verse. Pour inscr i re à distance ce déplacement et 
l 'amplif ier e n même temps, l a bobine est suspendue 
à l a m e m b r a n e de caoutchouc d'un tambour T de 
Marey. Ce premier tambour est rel ié à un seconc 

tambour ampl i f icateur T ' portant un levier inscr ip-
teur se déplaçant sur un cyl indre enfumé C, mû par 
un mouvement d'horlogerie. 

« L ' inst rument constitue un ga lvanographe très 
sensible inscr ivant à distance par le mécan isme bien 
connu des tambours à air de Marey employés en phv-
siologie. On obtient a ins i automat iquement l a courbe 
de 1 onde électrique é m a n a n t de l 'é lectromoteur em-
ployé et l'on peut comparer fac i lement entre elles les 
différentes mach ines 

« .. . J 'arr ive maintenant aux expér iences que j ' a i 
instituées pour comparer les effets sur l a nutr i t ion 
(effets trophiques) des divers modes d'électr isat ion. . . 
J'ai étudié success ivement l 'action trophique : 1° du 
bain stat ique; 2° de l a faradisat ion généra le ; du 
courant c o n t i n u ; 4° du courant a lternat if sinusoï-
dal1... 

«1° Sous l ' influence d e l à f rankl in isat ion il y a cons-
tamment une légère augmentat ion des combustions 
respiratoires, et cela en dehors de l 'act ion de l 'ozone, 
car on n'obtient r ien de semblable en plaçant le sujet 
dans le voisinage de la mach ine , mais sans le mettre 
en rapport avec elle. 

« Lorsque les an imaux sont enfermés dans une 
atmosphère chargée d'air électrisé, les échanges res-
piratoires sont, au contraire , abaissés . . . 

« Les courants faradiques général isés amènent 
une contraction plus ou moins v iolente de tout le 

do'uM-i î l A l T l l V a l a p p e l l e c o u r a n t a l ten>atif sinusoïdal celui 
I c o ™ « I S U r S O n f ] v a n o ^ a p h e rappelle la sinusoïde, 
i ! " a p ! ° p r , é t é ,dô n e d o m i e r choc b rusque et 
«C pouvou amener, sans douleur, la tétanisation. 



système musculaire . . . Les bains par faradisation 
généralisée légère, proposés par Tr ipier , peuvent 
donc être considérés comme un moyen d'augmenter 
les combustions respiratoires par excitation à la fois 
du système musculaire et du système nerveux sensi-
tif. * 

« 3° A mon grand étonnement, le courant continu, 
auquel on prête des effets trophiques spéciaux, ne 
m'a rien donné ni sur l 'homme, ni sur les animaux.. 

4° Les résultats les plus frappants m'ont été don-
nés par le courantsinusoïdal. Sous son influence, on 
peut augmenter instantanément de plus d'un quart 
les échanges gazeux respiratoires, et cela en dehors 
de toute contraction musculaire et en l'absence de 
phénomènes douloureux. 

« J'ai obtenu les mêmes résultats sur les animaux 

et sur l'homme. » 

M. d'Arsonval expose ensuite les effets de la fré-
quence des inversions du courant sur l'organisme; il 
en arrive à conclure que le danger présenté par les 
courants alternatifs est d'autant moindre, que plus 
fréquentes sont les inversions. 

Après M. Nikola Tes la , il a démontré que tels cou-
rants alternés plus d'un mil l ion de fois par seconde 
sont si peu dangereux qu'on peut les faire passer à 
travers le corps vivant et que celui-ci n'est même 
pas incommodé, quand des courants de même inten-
sité et de même potentiel administrées à de plus 
longs intervalles seraient capables de le foudroyer. 

L à se terminent à peu près les acquisitions géné-
rales d'électrophysiologie. Gomme nous l'annoncions 

plus haut, elles sont généralement bien insuffisantes 
pour guider le médecin. C'est au contraire au pra-
ticien que revient le devoir d'accumuler les faits 
nouveaux, matériaux indispensables de toute théorie 
positive. 

Quant aux modifications thérapeutiques ayant 
quelques rapports avec l'électrisation qu'on peut sus-
citer dans l'organisme animal , elles sont bien sou-
vent sujettes aux controverses, et la plupart d'entre 
elles demandent à être mieux constatées avant qu'on 
puisse établir sur elles une théorie ferme. 

Dans les recherches que nous avons faites pour 
transcrire le prochain chapitre, nous avons étudié 
avec soin les meil leurs auteurs français et étrangers 
qui se sont fait une spécialité de l'électrothérapie. 

Faut-il l 'avouer? I l n'en est pas un qui nous ait 
séduit comme Duchenne (de Boulogne). 

En dépit des déclarations de E rb qui revendique 
l'électrothérapie comme une science exclusivement 
allemande (que ne revendique-t-on point dogmati-
quement là-bas) nous avons trouvé clans Y Electricité 
localisée une des plus belles créations biologiques 
du siècle et à laquelle l'œuvre de Du Bois-Baymond 
ou de Remak et même celle de Matteucci, en ce qui 
concerne la thérapeutique, ne peut être comparée. 

Avec Duchenne, point de vaine hypothèse ; sa 
marche est prudente et haute sa conception. L e 
savant boulonnais ne s'arrête pas au fait particulier, 
mais il sait refondre en une belle synthèse les élé-
ments que lui ont révélés sa soigneuse analyse. Son 
étude de l'ataxie locomotrice restera certainement 
comme un modèle du genre, comme un exemple 



d'une recherche conduite avec un esprit el une mé-
thode bien scientifiques. 

Duchesne marcherait presque de pair , en son 
g.mre, avec l'i l lustre CI. Bernard , et ce ne serait pas 
sans raison qu'on dirait de lui qu'il n'était pas seu-
lement électrothérapeute, mais qu'il était l'électro-
thérapie. 

Nous sommes d'autant plus porté à honorer ce 
grand homme que l'œuvre qu'il a laissée est le pro-
duit de travaux bien personnels. 

« Sans titre officiel, dit Onimus, abandonné à ses 
propres ressources, en lutte pendant longtemps 
contre les préventions de toute espèce, Duchenne. 
jusqu'aux derniers jours de sa vie, a enrichi l a science 
de découvertes importantes. I l a, pour ainsi dire, 
ouvert une ère nouvelle à l'étude des affections ner-
veuses et musculaires, et nul mieux que lui n'a montré 
toutes les ressources que l 'on peut tirer de l'emploi 
de l'électricité. 

« C'est en explorant patiemment la contractilité 
électro-musculaire que Duchenne est parvenu à 
grouper certaines affections médullaires mal définies 
jusqu'à lui, et à distinguer les diverses formes d'atro-
phies musculaires. A l'aide de ces caractères spé-
ciaux qui paraissaient insignifiants aux autres méde-
cins, il a su remonter aux lois générales et, par voie 
de synthèse, reconstituer l'ensemble et la nature 
réelle d'un grand nombre d'affections. » 

Nous avons dit au premier chapitre qu'il n'y a 
qu'une seule espèce d'électricité, que deux courants 
de même intensité et de même force électromotricc 

agissent mécaniquement de la même façon, quelles 
que soient leurs provenances, frankl inienne, galva-
nique, voltaïque ou faradique, c'est-à-dire qu'à 
nombre égal de watts deux courants produisent des 
travaux égaux, les intensités correspondant à l a 
iorce, la force électromotrice à l a vitesse 

Physiologiquement les phénomènes sont analo-
gues. 

C'est la puissance du courant qui détermine l'effet 
électrique dans les tissus, et Duchenne a montré que 
I intensité agit sur la motilité et la contractilité 
musculaire, la force électromotrice influant sur la 
sensibilité nerveuse. 

Or, on se souvient que les machines statiques four-
nissent de l'électricité à haut potentiel, mais à faible 
dose, que le galvanisme et l a voltaïsation donnent 
de la quantité avec peu de force électromotrice, enfin 
que la faradisation allie les deux facteurs de l'énergie 
électrique : intensité et tension. 

Donc, toutes les fois qu'on voudra provoquer une 
action nutritive ou mécanique sur les muscles, la vol-
taïsation se trouvera tout indiquée; pour l'excitation 
ou la sedation névrotique, ce sera la frankl inisat ion 
quon devra employer. Enf in, lorsqu'on voudra à la 
lois agir sur le système musculaire et sur le système 
nerveux, la faradisation donnera les meil leurs résul-

II ne faut point perdre de vue que l'intensité est 
loujou r s accompagnée de chaleur et quelquefois 
d action chimique, et bien souvent on n'a besoin ni 

r e c o n U v û e i m / e r a U t , ' e - D e S é l e c t l , ° d e s appropriées 
recouvertes de peau de chamois ou l'électrode Apos-
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toli , e n terre glaise, les électrodes impolar isables , 

suivant l 'expression consacrée, permettent d'éviter 

ces actions et l 'on peut dire qu'un opérateur adroit 

parv iendra toujours à s'en débarrasser (lois d'Al-

meida, p. 429), du moins pour les courants de quel-

ques mi l l i ampères . 

Nous n'avons point à reveni r sur ce sujet, nous en 

étant occupé au chapit re précédent . 
Quant à l a direct ion à donner aux courants , les avis 

sont bien partagés. E r b et Onimus attachent une im-
portance assez considérable à cette condition, d'au-
tres prat ic iens l a négl igent absolument. 

A notre avis , l a d irect ion j o u e un rôle qui , pour 
être encore actuel lement m a l défini, n'en est pas 
moins réel : c e l a résulte des lois de Pf luger et de 
l ' inégale répart i t ion de l a sensibil ité et de l'excita-
bilité dans les deux zones de l 'électrotonus. Des 
études subséquentes préc iseront l ' importance de la 
direct ion des courants et expl iqueront , sans doute la 
différence de bien des appréciat ions thérapeutiques, 
appréciat ions trop divergentes dans beaucoup de 
cas, ainsi qu'on p o u r r a en j u g e r au chapitre suivant. 

Ces divergences ont fait décr ier le traitement élec-
tr ique par beaucoup de médecins. Ceux-c i , ne vou-
lant ou ne pouvant s 'astreindre à étudier par eux-
mêmes les bases de l 'électrologie tant physique que 
m é d i c a l e , o n t tout rejeté comme faux ou comme pré-
maturé . . , J 

L 'hydrothérap ie a traversé les mêmes étapes ae 

discrédit ; elle a définitivement conquis sa place au 

solei l . L 'é lectrothérapie su ivra l a même voie et finira 

sous peu par t r iompher universe l lement . 

« L 'é lectr ic i té sous toutes ses formes, quand elle 
est appl iquée à l a guér i son des m a l l e s , dit 
D Thomas Keith (British Med. Journal, 8 jum 1889 
passe aux y e u x de beaucoup de médecins pou étrê 
entachée de char la tan i sme, tout s implement parce 
q u i l s ne connaissent nu l lement et ne v e u l e n t 
P - n d r e l a peine de l 'étudier par eux-mêmes ce qu 
peut para î t re pour beaucoup un peu aride 

« Nous sommes à l a vei l le d'assister à un grand 
changement dans le traitement de beaucoup de m a l a 
d;es, g râce à l'électricité. Je continue de croire dè 
plus en plus en son pouvoir . 

« Je suis sans crainte dans l 'avenir de l 'électricité 
et i l serait v ra iment bizarre que cette force, qui nous 
a donne le téléphone et le phonographe ne pût 
nous rendre des services dans la guér i son de beau-
coup de maladies . Je ne prétends p a s que cette entre-
prise soit facile ; j ' e n ai vu assez, au contraire, pour 
savoir qu elle exige un soin excessif et beaucoup de 
patience.. . » ' 

Comment les prévis ions de Ke i th ne recevraient-
Iles point conf i rmat ion? L 'hyg iène , p ierre de touche 

de la medecine , n'utilise-t-elle pas presque exclusive-
ment les agents d'ordre purement phys ique? E l l e 
délaisse de plus en plus les médicaments ch imiques 

propriétés complexes , insuff i samment étu-

m m Z Ê P e ? 0 t t S , s Ç r u P u ' e u s e m e n t la traduction que nous 
avons tiouvée dans le Manuel d\électrothérapie gynéœloaZe 



diées le p lus souvent , provoquent les plus fâcheuses 
perturbations et causent des modif icat ions organi-
ques i r réparab les ; c'est ce qui faisait .dire au scep-
tique Magendie, le ma î t re de Cl. B e r n a r d : « Sachez-
le bien, l a ma lad ie suit le p l u s hab i lue l lemen sa 
m a r c h e sans être influencée par l a médicat ion diri-
gée contre elle. S i même j e disais toute m a pensee je 
d i ra is que c'est surtout dons les s e r y i c e s o u a med!-
cat ion est l a p lus active que l a mortal i té est l a plus 

c o n s i d é r a b l e ». , . , t u ¿ „ 
U n e r é a c t i o n s a l u t a i r e q u ' o n d o i t a u x b e l l e , t h é o -

r i e s m i c r o b i e n n e s p r ô n é e s p a r R a s p a i l e t d e m o n t r e e s 
p a r P a s t e u r e t s o n é c o l e s ' o p è r e d e n o s j o u r s . Un 
r e v i e n t , o n r e v i e n d r a d e p l u s e n p l u s à l ' u s a g e des 
a g e n t s p h y s i q u e s d o n t o n p e u t a t t e n d r e l e s m e i l l e u r s 
s e r v i c e s e t l e s p l u s c e r t a i n s . L ' é l e c t r i c i t é d e v i e n d r a 
c e r t a i n e m e n t l e p l u s p u i s s a n t d ' e n t r e e u x 

Mais il ne suffit pas d'employer 1 électricité. Son 
m a n i e m e n t ne doit pas s 'opérer à l 'aveuglette : H 
faut l a doser c o m m e tout autre modif icateur. 

O n se déc idera après réflexion pour le mode 
d'appl icat ion de l'électricité : pour les courants 
constants et continus voltaïques ou faradiques, pou. 
les courants d iscont inus de même s e n s , pour le, 
courants alternatifs ou inverses , pour l a duree du 
passage de ces courants , l eur fréquence, leur inten-
sité, leur densité et l eur force é lectromotr ice , pour 
l 'é l iminat ion ou le secours de l a galvanocaust ic , 
pour le l i eu d'élection et le choix de l'électrode. 

« L ' é l e c t r i c i t é e s t u n m é d i c a m e n t c o m m e u û a u t i e 
q u ' i l f a u t s a v o i r d o s e r s o i g n e u s e m e n t , d i t l e D La ra t . 
O n se figure t r o p g é n é r a l e m e n t q u e l a c o n n a i s s a n c e 

des principes qui doivent guider dans l 'appl icat ion 
de telle ou telle forme ou de telle intensité est inuti le 
ou à peu près. 

« C'est exactement comme si on voula i t prétendre 
qu'il est indifférent de donner 1 cent igramme ou 
1 gramme de m o r p h i n e . » 

L'électricité ne sera point toujours, i l est v ra i , un 
médicament entre les ma ins du médec in . V o i c i qu'elle 
trouve, en dehors de ses appl icat ions thérapeut iques 
et diagnostiques spéciales, des propr iétés ca lapho-
rétiques pour certaines solutions médicamenteuses . 

Nous empruntons à l'Électricien du o septembre 
1891 la traduct ion d'une importante leçon faite par 
le Dr Friederick Peterson à la Philadelphia electro-
Iherapeutic Society, sur l'introduction de médi-
caments dans le corps h u m a i n p a r l 'électricité. 
^ Cette exposition magistra le résume br ièvement 

l'historique, l a méthode et l a cr i t ique du nouveau 
procédé. 

« Ce n'est pas sans hésitation que j 'aborde devant 
vous ce sujet de l'action cataphorét ique de l'électri-
cité. J'ai dé jà écrit tout ce que j e savais à cet égard 
et de plus j e commence à passer, a ins i que quelques 
bons amis, pour u n cheva l ie r de l'idée fixe. Auss i , 
pour me mettre tout de suite à l 'abri de cette dési-
gnation ou de toute autre aussi peu agréable , j e 
déclare d'ores et dé jà qu'i l n'est nul lement quest ion 
d une panacée universel le et que le mode d'absorp-
tion des médicaments que j e préconise ne s 'appl ique 
que dans des condit ions déterminées. 

« Les premières recherches sur l 'action de l 'é lec-



tricité pour faire pénélrer les médicaments à travers 
l a peau h u m a i n e furent faites, en '1889, par Richard-
son, avec l a m o r p h i n e , l 'aconit ine et le chloroforme, 
ma i s le sujet fut la issé de côté et on ne retrouve 
r ien h cet égard jusqu'en 1886, époque à laquel le la 
quest ion fut repr ise par W a g n e r , Aclamkievicz, Lum-
broso, Matteini et autres, avec le ch loroforme. 

« Des expér iences ont été également faites der-
n ièrement par Corn ing et Reynolds avec des solutions 
de cocaïne à l 'anode. 

« Mes propres recherches remontent à 1888 et les 
résultats e n ont été publiés a u fur et à mesure . (Cata-
phorèse é lectr ique comme agent thérapeut ique, New-
York médical Journal, 27 avril 1889. — Note sur un 
nouveau système de dosage exact dans l 'usage cata-
phorétique des médicaments, New-York médical 
Journal, 15 novembre 1890. — Etudes complémen-
taires sur l 'emploi thérapeutique de la diffusion ano-
dale, New- York médical Record, 31 janvier 1891 .)Les 
médicaments dont j e me suis serv i sont l a cocaïne, 
le ch loroforme, le menthol , l 'aconit ine, l 'acide phé-
nique, l a s t rychn ine , le subl imé corros i f , l ' iode, iodure 
de potass ium, l 'e l lébore, les c i t ra te , benzoate et 
chlorate de l i th ium, etc. Depuis , des expériences 
nouvel les que vous connaissez sans doute ont été 
faites par Cagney , de Londres , G a e r l n e r , de Vienne, 
et Ed ison, dans ce pays . 

« L o r s de m a première communicat ion devant 
l 'Académie de médecine de N e w - Y o r k , le pouvoir 
cataphorét ique du courant galvanique /rencontra 
beaucoup d'incrédules. Mais les progrès accomplis 
depuis cette époque ne permettent pas de douter 

plus longtemps de l a diffusion des médicaments en 
dissolution à travers la peau et dans les tissus sous 
eu ânes par une-anode ga lvan ique . I l ne reste plus" 
qu a établir l a va leur thérapeut ique de l a £ 
et a savoir a quelles malad ies elle peut être app 
quee avec avantage. P P 

« L 'une des cr it iques les plus s é r i e i l s e s était celle 
portant sur l ' impossibil ité d'un dosage exact 
médicaments ainsi introduits dans le corps h u m a i n 
m a , ce e cr it ique a perdu tout fondement d e ^ s 

« Nombre d'électrodes ont été i m a - i n é s nom- u 

s 
I n AI q T C 6 U X d C A d a m ^ v i c z , de Munk et le 
m en Mais i ls ne sont plus nécessaires . L 'é lec t rode 
ca aphoi-etique peut être très s imple : e n m é t a l rd i -
na re avec ou sans enveloppe de drap ou d'épongé 
Les électrodes en étain sont les moin chers el iUsl 

ût u f r , V r r , e n t m i e U X ' m a i s s o n t très 
coûteux. L e s electrodes spongieux ord ina i res peuvent 

r employés avec des solutions telles que ce, es 
'e l i t h i u m , d'iodure de potass ium ou autres an a 
logues pour lesquel les le dosage * a pas besoin d ï t r e ' 
rigoureux ; i l est préférable de se s e r v i r d electrodes 

eins pour l 'administrat ion de médicaments q u de. 

n u n d e n t p h i s d a t t e n t i o n c o m m e l a c o c a ï n e , l ' a c o n i t i n e 

tere: r e I I f r • U n p e t i t b o u r r e , e t - - u " 
m Z r T ^ d e , a S u r f a c e m é l a l l i ( i u e -est néces-

saue pour éviter l 'evaporat ion. On peut découper un 
morceau d'étoffe de coton, de tissu ou de 



buvard s 'a justant sur l a surface métal l ique et sur 
lequel se ra versée l a quantité voulue de médicament. 
L e petit disque ainsi interposé s 'applique sur l a peau 
et l a préserve des brû lures . 

« 11 est souvent uti le de faire subir à l a peau un 
traitement préparato i re qui consiste à l a frotter avec 
de 1 ether , de manière à dissoudre et à enlever les 
globules hu i leux . L 'anode étant appl iquée avec le 
médicament , le cathode sera placé n' importe ou sul-
le corps et on fera passer un courant aussi intense 
que p o u r r a supporter le m a l a d e , car l'effet est 
d'autant p lus rapide que le courant est p lus éner-
gique. 

« On a souvent à ag i r sur des surfaces p lus grandes 
que cel les correspondant à ces s imples électrodes 
ordinaires . S i , par exemple , on voulait introduire 
une solution de l i th ium dans une art iculat ion de 
l ' importance de cel le du genou, on prendra i t uue 
bande de zinc suff isamment grande recouverte de 
drap ou d'éponge, saturée de solution, que l'on relie-
ra i t au rhéophore anodal . P o u r l a diffusion d'une 
solution à t ravers tout le corps, on p o u r r a se servir 
d'une ba ignoi re ordinaire que l 'on convert i ra en 
anode, en p laçant au fond une grande feuille de zinc 
rel iée à un fil de cuivre isolé. Cette feuille est recou-
verte d'une p l a n c h e pour éviter le contact direct 
avec le corps. L e ma lade n'a p lus , étant dans le bain, 
qu 'à sais ir le cathode pour que le c i rcuit soit fermé. 

< Te l s sont rap idement énumérés les procédés en 
usage ; i l est c la i r que tout médicament soluble peut 
être adminis t ré de la sorte. P o u r les médicaments 
poisons qui exigent un dosage r igoureux, on se sert 

filtre imprégnés des * 

nant une quantité connue du m ' é d i k m e n t ' 

« E n ce qui concerne ma intenant les avantages 
thérapeutiques de l a diffusion anodale. c e t t e metlmde 
semble évidemment s 'appl iquer surtout aux ma ,ad 
d l a peau et des m e m b r a n e s muqueuses ou des 
t-ssus immédiatement sous- jacents ; i l y a Z un 
champ vaste d'appl icat ions. L e s d e r m a t o l o g L s ont 
deja porte leur attent ion sur l a méthode, il n V a pas 
le moindre doute pour moi qu'i l n'en soit d e m é m e 

r i f a i : : l a ? g i s t e s c t ics 

ont auss affaire a des muqueuses . L e s ch i rurg iens 
en sont servis f réquemment et avec succès n o m 
S r ^ a n e t é s ; e s l o c a i e s £ ^ 

a eut on ; ^ T P 6 U V e n t ^ leur 
a tient on d 1 usage des bains é lectr iques , indiqués 
par Ed ison, dans les cas d'affections du g e n e d e l a 
goutte et des rhumat i smes . 

« J'ai m o i - m ê m e étudié f a c t i o n de la ca laphorèse 

électrique dans les affections névra lg iques et ' a i 

o b e x c e l l e n t s dans l / t i i i L e n d 

c o c Z t Z S r r b t a i r e a V G C d e s s o l u t i o n s de 

d action sur ^ & ?" ^ * * l a M é t h ° d e » ' a P ^ 
r S r d . e S d 0 U C U r S n ( ' v r a l b ' q n e s qui tirent l eur 

é f le t T n S C l 0 1 S n é e S d u P ° i n t a u f i u e l ^ appli-

a t raU ' T ' P * r e x e r a P , e > àana le" as 
gi dion ' 1 1 g a û | l l 0 a d e G a S S e i ' i a i 1 o u d e s " é v r a l -
Phor se 1 , q U e S d ° n g i n e C e n l ' - a I e ' — 'a catha-
excel n t T , T ^ , fournit-el le u n diagnostic 

L e m a l e s t - d enlevé p a r le traitement, 



c'est que la lésion existe dans le voisinage de l a sur-

face qui reçoit l'anode et qu'il y a probablement 

possibilité d'assurer l a guérison permanente en pra-

tiquant la névrotomie. 
« L a cocaïne employée ainsi ne donne pas la gué-

rison complète des névralgies d'origine pénpherale ; 
tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle procure un sou-
lagement sans produire d'effets fâcheux sur 1 orga-
nisme, ce qui doit lui assurer la préférence sur tout 
autre narcotique administré par absorption interne 
ou sur toute autre application locale. 

* Les autres anesthésiques locaux sont le chloro-
forme, l'aconitine, la strophantine (d'Arnaud), l'elle-
bore , l'acide phénique. Le chloroforme détermine 
des dermatoses et ne doit être employé que quand 
on désire produire une contre-irritation avec anes-
thésie transitoire. Je l'ai employé avec succès dans 
un cas de névralgie cérébrale. Je me suis aussi servi 
heureusement de l'ellébore et de l'aconitine, mais 
cette dernière donne lieu à des cuissons et brulures 
douloureuses, à moins d'être combinée avec une 

solution de cocaïne. . 
« Mes expériences ont surtout porté sur les névral-

gies des nerfs superficiels, mais j 'a i eu quelques 
occasions d'appliquer la méthode à d'autres mala-
dies nerveuses. C'est ainsi que j ' a i obtenu une grande 
amélioration de deux tics convulsifs par l'emploi ae 
cocaïne et d'ellébore avec l'anode. De même dans un 
cas de blépharospasme, l'application cataphoretique 
de la cocaïne, pratiquée près de l'angle p r i e u r de 
l'œil, a produit une diminution marquée dans 1 éten-
due et la fréquence du mouvement. Je suis persuade 

pourtant que les résultats eussent été meil leurs 
encore, s. nous disposions de médicaments agissant 
sur les nerfs moteurs comme les anesthésiques agis-
sent sur les nerfs sensilifs. L'atropine et la curarine 
ne me paraissent pas répondre au but à atteindre 

« I l ne saurait y avoir aucun doute sur ce que'les 
effets du courant galvanique sur l a nutrition sont en 
partie dus au transport cataphorétique des molé-
cules du protoplasma et des liquides cellulaires d'une 
cellule à 1 autre, ou d'une cellule à un vaisseau 
cap. la.re p a r la voie d'un courant anodal, et, puis-
que la diffusion est d'autant plus complète et plus 
rapide que le courant employé est plus énergique, 
nous devrons employer des courants d'autant de 
milhampères que possible dans nos galvanisations 
des extrémités atrophiées et paralysées dans le cas 
de maladies de la moelle épinière et de névralgies 
chroniques II semble d'ailleurs qu'il y aurait avan-
tage a combiner, avec l'application de l'anode au 
membre atrophié, l'usage d'émollients nutritifs 
comme cela se pratique de temps immémorial dans 
e massage. ( : T h e A l i p t i c art, par Fr ieder ick Peterson 

PJllladelphie ; Médical News, 11 août 1883 ) 
« Pour terminer, laissez-moi vous dire que si le 

courant constant a fait ses preuves en médecine 
comme stimulant des nerfs et des muscles, comme 
eau ensateur, etc., nous ne devons pas non plus 
négliger ses propriétés cataphorétiques qui permet-
tent d introduire dans les tissus et dans les l iquides 
au corps des agents propres à améliorer leur con-

011 ' a Pr<>duire l'anesthésie, à réduire l a douleur 
* détruire les germes, modifier les processus mor-



bides e t f o r m e r des c o m b i n a i s o n s c h i m i q u e s so lub les 
avec les s u b s t a n c e s v é n é n e u s e s qu i se r e n c o n t r e n t 
f r é q u e m m e n t d a n s l ' o r g a n i s m e . » 

R e v e n o n s à l ' é l e c t r o t h é r a p i e p r o p r e m e n t d i te . 
Dans le c h a p i t r e q u i v a su iv re , n o u s a v o n s r éun i 

avec u n e i m p a r t i a l i t é a b s o l u e les o p i n i o n s des pr in-
c i p a u x é l e c t r o t h é r a p e u t e s m o d e r n e s su r le t rai te-
m e n t des m a l a d i e s h e u r e u s e m e n t modi f i ées par 
l ' é lect r ic i té . Nous y a v o n s j o i n t q u e l q u e s r a r e s obser-
va t ions p e r s o n n e l l e s q u e n o t r e p r a t i q u e hospi ta l iè re 
n o u s a p e r m i s cle r ecue i l l i r . 

L ' a c c u m u l a t i o n d e m a t é r i a u x est , se lon nous , la 
s eu le m é t h o d e p e r m i s e t a n t q u e l ' é l ec t ro the rap .e 
n ' a u r a po in t r e n c o n t r é u n gén ie s y n t h é t i q u e assez 
p u i s s a n t p o u r f o n d r e en u n e d o c t r i n e posi t ive les 
acqu i s i t i ons h é t é r o g è n e s de ces c i n q u a n t e dernières 

a n n é e s . ^ , . 
Nous s o m m e s p l e i n e m e n t de l a v i s cle Frere l 

(Réflexions sur l'étude des anciennes histoires, et 
sur le degré de certitude de leurs preuves) à ce sujet : 
« La m é t h o d e q u i p e u t n o u s m e n e r au v ra i dan, 
q u e l q u e é t u d e q u e ce soi t est cel le qu i commence 
p a r r a s s e m b l e r des conna i s s ances c e r t a i n e s sur le, 
po in t s p a r t i c u l i e r s , e t qu i ne r e g a r d e les principes 
g é n é r a u x q u e c o m m e le r é s u l t a t néces sa i r e de toutes 
les p r o p r o s i t i o n s pa r t i cu l i è r e s , don t la cer t i tude est 
dé j à c o n s t a n t e ; c 'es t el le qu i sa i t d i s t ingue r non 
s e u l e m e n t e n t r e le v r a i et le f a u x abso lu , m a i s encore 
e n t r e les d ivers d e g r é s de p r o b a b i l i t é q n U p p r o c h e n i 
p lus ou m o i n s l ' u n de l ' a u t r e de ces deux termes, 
c 'est cel le qu i ne se con ten te p a s de d i scerner te, 

diverses n u a n c e s d u c e r t a i n e t d e l ' i nce r t a in en 
gene ra l , m a i s qu i sa i t e n c o r e fa i re la d i f f é rence des 
diverses espèces de ce r t i t ude , p r o p r e s à c h a q u e 
science et a c h a q u e m a t i è r e ; c a r il n ' e n est p r e s q u e 
aucun qui n ' a i t sa d i a l ec t i que à p a r t . »> 

Choisir à n o t r e c o n v e n a n c e u n e théo r i e éc l ec t i que 
personne l le eût é té p e u t - ê t r e h o n o r a b l e p o u r n o u s 
mais c e û t é té a s s u r é m e n t f a i r e œ u v r e é t ro i t e e t peu' 
sc ient i f ique . 1 

Aussi l a i s sons -nous a u x m é d e c i n s de p r o f e s s i o n 
inf in iment p l u s c o m p é t e n t s q u e n o u s le soin de 
complé ter n o t r e esqu isse en r é u n i s s a n t et c o o r d o n -
nant de n o u v e a u x m a t é r i a u x . D u c h e n n e a d o n n é la 
m a r c h e ; l a g lo i r e est p o u r celui qui , s u i v a n t son 
exemple, t r o u v e r a les r a p p o r t s c a c h é s e n t r e les 
affections sa te l l i tes et les a f fec t ions p r i n c i p a l e s e t 
parv iendra à les g r o u p e r en u n e n s e m b l e p a r f a i t e -
ment c i r consc r i t e t déf in i 

p o u r i e m o m e n t > 

M. H u g u e s Benne t t se p r o n o n c e en ces t e r m e s s u r 
1 oppor tun i t é du t r a i t e m e n t é l ec t r ique : 

« On peu t diviser en t ro i s c a t é g o r i e s les m a l a d i e s 
"ans l e sque l l e s 1 ' é l ec t ro thé rap ie es t i n d i q u é e : 

^ m a l a d i e s c a r a c t é r i s é e s p a r u n e d i m i n u t i o n d a n s 
activité f o n c t i o n n e l l e ; 2° m a l a d i e s ca r ac t é r i s ée s 

par une a u g m e n t a t i o n d a n s l ' ac t iv i té f o n c t i o n -
n e ; à g r 0 u p e c o n s i d é r a b l e d ' a f fec t ions d ive r se s 

"ees a u n e d y s t r o p h i e locale ou g é n é r a l e . 

< Dans les d e u x p r e m i è r e s ca tégor ie s p e u v e n t ê t r e 
Placees la pa ra ly s i e , l ' anes thés ie , l ' a t r o p h i e , l a scié-



rose , et d ivers a u t r e s é ta t s morb ides . L et .olog.e de 
ces affections est souven t obscure . L ' ind ica t ion théra-
peu t i que à r empl i r , c 'est de s t imuler , de surexciter 
l 'act ivi té fonc t ionne l l e , d ' é ca r t e r t ou t ce qu i peut 
e n t r a v e r l a c i rcula t ion nerveuse , et de modi f ie r les 
processus nu t r i t i f s a n o r m a u x . Il f a u t s o u m e t t r e a 
l ' in f luence du t r a i t e m e n t é lec t r ique les manifesta-
t ions p r imi t ives aussi b ien que les manifes ta t ions 
seconda i res : ainsi , d a n s la pa ra lys ie ou 1 anes hesie, 
il f a u t s ' occupe r n o n s eu l emen t des effets locaux 
consécutifs , m a i s aussi des lésions c e n t r a es primi-
tives qui les d é t e r m i n e n t . S'il existe sur que lque point 
du t r a j e t d ' u n nerf u n obs tac le q u e l c o n q u e a l a libre 
c i rcu la t ion de l ' inf lux ne rveux , il peu t souven t etre 
dissipé p a r le s t imulus du c o u r a n t e l e c t n q u e qu. 
rouv re ainsi la voie des impress ions n o r m a l e s et finit 
p a r r é t a b l i r à l ' é ta t phys io log ique l a transmission 
nerveuse . On tend de la s o r t e à r e n d r e a u x fonctions 
l angu i s san tes l eu r activi té n o r m a l e , et , g râce a 1 in-
fluence de l ' ac t ion ca ta ly t ique d u c o u r a n t électrique 
sur l a nu t r i t i on des é l émen t s cel lula i res , à favoriser 
la r é so rp t ion des p rodu i t s m o r b i d e s et res t i tuer ainsi 
a u x t issus l eu r s t r u c t u r e phys io log ique . 

« P a r t a n t de ces données , il est év ident qu il y a 
quan t i t é de s y m p t ô m e s et de ma lad ies susceptibles 
d ' ê t r e soumis r a t i o n n e l l e m e n t a u t r a i t e m e n t électri-
q u e , e t il est p r o b a b l e que n o m b r e d ' en t r e eux en 
r e t i r en t p lus de b i en q u e de n ' i m p o r t e quel autre 

a g e n t t h é r a p e u t i q u e . 
« Dans la ca tégor ie des t roub les morb ides carac-

tér isés pa r u n e a u g m e n t a t i o n de l 'act ivi té fonction-
nel le . figurent l a - d o u l e u r , le spasme , la contracture 

et au t r e s . Ici encore , n o u s ne s o m m e s p a s t o u j o u r s 
1res bien fixes sur la n a t u r e et le siège de la lés o, 
pr imi t ive ; mais n o u s s u p p o s o n s que Tes svmp ôme 
on quest ion sont liés à q u e l q u e t r o u b l e moléculah-
ou, c o m m e on dit, fonc t ionne l , don t il nous m 
cependant impossible de d é m o n t r e r la réal i té . Mai 
que le q u e puisse ê t r e la cause, le c o u r a n t é l ec t r i que ' 
applique d ' u n e ce r t a ine façon, a p o u r effet de r éve i l ' 
1er 1 exci tabi l i té m o l r i c e et sensit ive n o n seu lem n t 
pendant l a durée de son app l i ca t ion , m a i s souven 
d u n e façon défini t ive, p e r m a n e n t e ; et si cet effet 
est obtenu, l a nu t r i t i on est mod i f i ée de tel le foc" 
que la d ispar i t ion du t roub le m o r b i d e en est la con-
séquence. Cet effet sédat i f et a l t é r a n t du c o u r a n t 
électrique t r o u v e son app l i ca t ion d a n s une g r a n d e 
variété de t roub le s morb ide s . 

« Enfin l ' ac t ion ton ique , c a t a ly t i que de l ' é lec t r i -
e peut e t re util isée d a n s u n e foule d 'a f fec t ions 

locales et gene ra l e s . Comme n o u s l ' avons dit p récé-
demment, on suppose que ces effets son t dus!« l ' in-
fluence que le c o u r a n t é lec t r ique exerce s u r la nu t r i -

u des t issus sur les ne r f s t r oph iques , s u r la cir u-

Nom: S U r I a C l r V l t é d u P r o c e s s u s de r é so rp t ion 
Nous ignorons la n a t u r e i n t ime de tou tes ces ac t ions 

e f l e T L T I é S i ° n S P a t h 0 l ^ q u e s con t re l ï 
quelles on 1 emplo ie : c 'es t l ' expér ience seule qui 

é 2 e n P r U r S - ° ' e s t a i n s i é l e c t r i c i t é 
m l Z ï T T l G S a f f e C t i 0 n S ^ u m a t i s m a l e s et 
a P a t S ' T 3 I e ! f ' 3 C t i ° n S d e s - U c u l a t i o n s et de 

t nt d ' S P U e S m a S Î e S c ' l r o n i q u e s , etc. Pa r -
tions ni " e ! ! e P T ° ' p e ' ° n P a -PP l iquée à des affec-

plus gene ra l e s , telles que l ' hys té r i e , la cl iorée, 



l a A s t h é n i e , « b i U t é 

sir̂ r̂ sŝ  « -fte 

a u x q u e l l e s o u est b J L p * f a i * 

-rar s rx— — 
ver t e s . » 

I ^SSSrSc 

f a v e u r de ses p r o p r e s V * 
à t o u t e s l e s i n t e r p r é t a t i o n s . C » t l w W 
d a n s le d o m a i n e sc i en t i f ique . Avec M. « g 
tou t d e v i e n t c la i r , e t l a p réc i s ion des déta i ls p 

de passe r - e t ce do i t ê t r e t o u j o u r s là le b u t _ à 
I act ion néces sa i r e . 

Ce n ' e s t ce r tes p a s un s e n t i m e n t f u t i l e m e n t c h a u v i n 
- un f a n t ô m e d ' a n t r e , d i r a i t Bacon - qu i n o u s 
anime en ce m o m e n t , m a i s il f a u t b i en r e c o n n a î t r e 
que cet te an t i t hè se n ' e s t p a s u n cas ind iv idue l . Nous 

a v o n s d é j à dit p lus h a u t , à p r o p o s de l a c h i m é r i q u e 
theorie e l e c l r o t o n i q u e de Du B o i s - R a y m o n d - l e 

génie l a t in a i m e la c l a r t é e t il n ' e s t p a s de c o n n a i s -
sance h u m a i n e où sa supé r io r i t é à ce po in t de v u e 
saccuse avec a u t a n t de n e t t e t é q u ' e n phys io log ie . 
Quand on dit q u e les g r a n d e s d é c o u v e r t e s ou i n -
ventions s o n t e x c l u s i v e m e n t d ' o r i g i n e l a t i ne , v o i r e 
meme de r a c i n e f r ança i se , c 'es t é v i d e m m e n t a b s u r d e 
comme en t é m o i g n e n t , e n t r e mi l l e , l e s e x e m p l e s 
simples e t t y p i q u e s de Copern ic en A l l e m a g n e , e t 
ae N e w t o n en A n g l e t e r r e ; m a i s il n ' e s t con te s t é 
par p e r s o n n e q u e les p e u p l e s la t ins on t u n e préd i lec -
.on et u n e d ispos i t ion ca rac t é r i s ées p o u r asseoi r sui-

des bases v r a i m e n t posi t ives , i r r é f u t a b l e s , d é g a g é e s 
de tous accesso i res e n c o m b r a n t s e t nu i s ib l e s , des 

ernents t h é o r i q u e s é p a r s q u i , ma l p r é s e n t é s e t m a l 
e rpre tes f a u s s e r a i e n t les c o n c e p t i o n s g é n é r a l e s e t 

m l p , 3 , 1 8 l a P r a t i q U e ' a u X P l u s P e r n i c i e u s e s 
mepnses. p u s q u e t o u t ^ Q 1 ^ q ^ 

P a n exemple , en assoc ian t si b ien l a théo r i e et l a 

» q U G k S n ° t i 0 n S b i o l ° ê ' i ( I u e s s o n t suscep-
bles d ê t re p réc i sées b e a u c o u p p l u s q u ' o n ne l ' ava i t 

0 s e esperer a v a n t lu i . 

Dans u n e exce l len te c o n f é r e n c e fa i t e en j u i n 1891 
» hôpi ta l des E n f a n t s - M a l a d e s su r VElectrothéra-
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pie sa méthode et ses indications, le D1' R. Vigou-
r e u x r é s u m a i t a ins i , à g r a n d s t r a i t s {Le Progrès 
médical, n05 des 17 et 24 oc tobre 1891), les m e t h o d e s 
e m p l o y é e s en é l e c t r o t h é r a p i e ; il n ' é t a i t g u è r e pos -
s ible de d i r e m i e u x clans u n d iscours où 1 improv i -
s a t i o n f a i t n é c e s s a i r e m e n t a p p e s a n t i r su r des côtes 
s e c o n d a i r e s e t ne d o n n e p a s t o u j o u r s aux pa r t i e s plus 
i m p o r t a n t e s le d é v e l o p p e m e n t qu ' e l l e s devra ien t 
c o m p o r t e r : 

« Vous p o u r r e z c o n s t a t e r , d isai t le D' Vigouroux , 
d a n s ce t t e c o n f é r e n c e , q u e su r ce t te m a t i e r e très 
déla issée de l ' ë l e c t r o t h é r a p i e , il r è g n e beaucoup 
d ' i n c e r t i t u d e et p lus e n c o r e de p r é j u g é s . 

« . . . P a r ce m o t , é l e c t r o t h é r a p i e , on e n t e n d habi-
t u e l l e m e n t l ' e n s e m b l e des app l i ca t i ons de l 'électrici té 
au d i a g n o s t i c e t a u t r a i t e m e n t des m a l a d i e s . Mais il 
f a u t r e s t r e i n d r e ce t te dé f in i t ion t r o p l a r g e . 

L ' é l è c t r o t h é r a p i e n ' e m b r a s s e p a s en r éa l i t é toutes 
les app l i ca t i ons méd ica le s de l 'é lect r ic i té . Nous devons 
é l i m i n e r d ' a b o r d le cas où l ' é l ec t r i c i t é n ' in tervient 
q u e d a n s la p a r t i e i n s t r u m e n t a l e des o p é r a t i o n s , pour 
p r o d u i r e , p a r e x e m p l e , la l u m i è r e e m p l o y é e pour 
éc l a i r e r les cavi tés d u co rps , la c h a l e u r d ' u n cautère, 
l ' ac t ion c h i m i q u e d ' u n e é l ec t ro lyse ch i ru rg ica l e , le 
m o u v e m e n t d ' u n a p p a r e i l e n r e g i s t r e u r , etc. Tout 
ce la n e cons t i t ue q u ' u n déta i l d ' i n s t rumen ta t ion , 
e x t é r i e u r , s e c o n d a i r e , et p o u r r a i t ê t r e réal ise par 
d ' a u t r e s m o y e n s . Nous r é s e r v e r o n s donc le nom 
d ' é l e c t r o t h é r a p i e p o u r l ' e n s e m b l e des appl ica t ions au 
t r a i t e m e n t e t a u d i agnos t i c où l ' é lec t r ic i té agi t direc-
t e m e n t sur l ' o r g a n i s m e et y p r o d u i t d e s effets phy-
s io log iques sans d e s t r u c t i o n de t i ssus . Tel est le _ens 

adopté p a r p lu s i eu r s a u t e u r s et n o t a m m e n t p a r 
E. R e m a k . 

« D 'une f a ç o n g é n é r a l e , l ' é lec t r ic i té est u n a g e n t 
d 'exc i ta t ion . 

« Les d i f f é rences e n t r e les ac t i ons des d e u x pô le s 
sont n o t a b l e s : 

« Au pô le néga t i f ( ca thode ) n o u s t r o u v o n s l ' a f f lux 
des l iqu ides , l ' h y p é r é m i e p a r d i l a t a t i o n des a r t é -
rioles, l ' a u g m e n t a t i o n d ' exc i tab i l i t é des ne r f s (caté-
lec t rotonus) , t ou t cela p e n d a n t le p a s s a g e du c o u r a n t . 
C'est aussi au p ô l e néga t i f q u ' o n o b t i e n t le p l u s 
fac i lement la c o n t r a c t i o n m u s c u l a i r e p a r la f e r m e -
ture du c i rcui t . 

« Au pô le posi t i f (anode) les cond i t i ons s o n t i n -
verses : i schémie des t issus p a r c o n t r a c t i o n des ar té-
rioles, r e f lux c a t a p h o r i q u e des l iqu ides , d i m i n u t i o n 
de l ' exc i tabi l i té des n e r f s ( a n é l e c t r o t o n u s ) . La con-
tract ion m u s c u l a i r e n e se p r o d u i t à l ' a n o d e q u ' a u 
moyen d ' u n c o u r a n t p l u s i n t ense q u ' a v e c le c a t h o d e 
et se m o n t r e p r e s q u e i n d i f f é r e m m e n t à la f e r m e t u r e 
et à l ' o u v e r t u r e du c i rcui t . 

« P r a t i q u e m e n t donc , les p r o p r i é t é s phys io log i -
ques des deux pôles s o n t en p a r f a i t c o n t r a s t e . Le 
cathode exci te , c o n g e s t i o n n e ; l ' a n o d e a u n e ac t i on 
déplétive e t s éda t ive . Tou te fo i s , l ' oppos i t i on n ' e s t p a s 
absolue ; a insi q u e le fa i t r e m a r q u e r Z iemssen , l ' ac-
tion sur les va i s seaux est en r éa l i t é la m ê m e , c 'est-à-
dire que les deux pôles p r o v o q u e n t d ' a b o r d l e u r 
contract ion. Mais au pô le néga t i f la con t r ac t i l i t é 
s épuise p r e s q u e i m m é d i a t e m e n t , p o u r p e u q u e le 
courant soit i n t ense , t and i s q u ' e l l e pers i s te b e a u c o u p 
plus l o n g t e m p s au pô le pos i t i f . . . 



« L 'é lec t r ic i té a des e f fe t s généraux t rès i m p o r -
t a n t s , b i en q u e , j u s q u ' à p r é s e n t , ils n ' a i e n t pas b e a u -
c o u p a t t i r é l ' a t t en t ion . I l s cons i s ten t d a n s des modi -
fications e t p r i n c i p a l e m e n t d a n s u n e act ivi té p lus 
g r a n d e , i m p r i m é e s a u x p h é n o m è n e s de l a nu t r i t i on , 
d e l à ca lor i f i ca t ion , des é c h a n g e s r e sp i r a to i r e s . De 
p lus , on cons t a t e des p h é n o m è n e s p u r e m e n t subjec-
tifs : s ensa t i on de d é l a s s e m e n t , de b i e n - ê t r e , s t imu-
la t ion g é n é r a l e , euphorie. C e p e n d a n t ce t te act ion 
g é n é r a l e n e se m o n t r e p a s au m ê m e d e g r é d a n s les 
t ro i s p r i n c i p a l e s f o r m e s d ' é l ec t r i sa t ion . P r e s q u e nul le 
d a n s la ga lvan i sa t i on , p lus m a r q u é e avec le cou ran t 
f a r a d i q u e ( i n d é p e n d a m m e n t de la c o n t r a c t i o n mus-
culaire, d'Arsonval), elle est au maximum dans la 
franklinization. 

« J e ne p r é t e n d s p a s , Messieurs , q u e d e s indica-
t ions aussi succ inc tes pu i s sen t v o u s ê t r e d ' u n e utilité 
i m m é d i a t e , au m o i n s p o u r la p r a t i q u e . J e devais 
n é a n m o i n s v o u s les p r é s e n t e r p a r c e qu ' e l l e s condui-
s en t à des conc lus ions essen t i e l l e s r e l a t i v e m e n t à la 
concep t ion m é t h o d i q u e de l ' é l e c t r o t h é r a p i e . Comme 
ce po in t n e m e p a r a i t p a s avoi r é té su f f i samment 
t r a i t é p a r les a u t e u r s , j e v o u s d e m a n d e d e lui consa-
c r e r q u e l q u e s in s t an t s . 

« A p r è s ce q u e n o u s v e n o n s d e vo i r , il est évident 
q u ' o n n e p e u t p a s f a i r e u n e ap p l i c a t i o n électr ique 
q u e l c o n q u e s a n s se r e p r é s e n t e r u n e ac t ion physiolo-
g i q u e c o r r e s p o n d a n t e . A v r a i d i r e , on n ' a m ê m e pas 
de mot i f d e fa i re u n e a p p l i c a t i o n si l 'on n ' a pas en 
v u e u n r é s u l t a t p h y s i o l o g i q u e d é t e r m i n é . De sorte 
q u e , en déf in i t ive , t ou te i n t e r v e n t i o n thé rapeu t ique 
de l ' é lec t r ic i té p e u t se r a m e n e r à l ' u n e des actions 

é l émen ta i r e s , p h y s i q u e s ou phys io log iques , q u e n o u s 
avons passées en r evue . 

« De là ce t te conséquence i m p o r t a n t e , n o n e n c o r e 
s ignalée q u e j e s a c h e , q u e la m a n i è r e d o n t on a r r i v e 
à f o r m u l e r l ' ind ica t ion t h é r a p e u t i q u e p o u r u n cas 
donné est t rès d i f f é r en te s u i v a n t qu ' i l s ' ag i t de m é d i -
cat ion i n t e r n e ou b ien d ' é l e c t r o t h é r a p i e . 

« Cons t a tons d ' a b o r d q u e les m é d i c a m e n t s r é p o n -
dent en g é n é r a l à des ind ica t ions c o m p l e x e s ; l e u r 
eff icaci té s ' ad re s se soi t à u n s y m p t ô m e , soi t à u n 
g r o u p e d e s y m p t ô m e s , soi t m ê m e à u n e m a l a d i e . E t 
le s y m p t ô m e ou la m a l a d i e é t a n t d é t e r m i n é , la méd i -
ca t ion s ' ensu i t . Il es t inu t i l e de c i te r des e x e m p l e s . 

« En é l e c t r o t h é r a p i e , au c o n t r a i r e , l a s eu le no t ion 
du s y m p t ô m e ne suf f i t p a s à i n d i q u e r le p r o c é d é 
t h é r a p e u t i q u e . Ce n ' e s t p a s assez q u e de savo i r q u e 
l 'é lectr ic i té p e u t ê t r e ut i le d a n s te l ou tel cas . P o u r 
en fa i re u n u s a g e eff icace, ou au m o i n s r a t i o n n e l , il 
faut ê t r e fixé su r le p r o c é d é à e m p l o y e r . Or , c o m -
ment a r r i v e r à cet te d é t e r m i n a t i o n ? L a p r a t i q u e de 
l ' é l ec t ro thé rap ie se r é d u i t à deux ou t r o i s p r o c é d é s , 
t o u j o u r s les m ê m e s , qu i on t p o u r o b j e t u n e modif i -
cation locale de l ' i n n e r v a t i o n et d e l a c i r cu l a t i on . 
Donc, il f a u t , a v a n t de t o u c h e r a u x a p p a r e i l s , avo i r 
discerné u n e cond i t ion m o r b i d e suscep t ib le d ' ê t r e 
c o m b a t t u e p a r u n de ces p r o c é d é s é l é m e n t a i r e s , c 'es t -
à-dire u n p rocessus m o r b i d e de m ê m e o r d r e p ré sen -
tant le m ê m e c a r a c t è r e de s impl ic i té , cons i s tan t aussi 
par c o n s é q u e n t d a n s u n t r o u b l e loca l n e r v e u x ou cir-
cu la to i re . 

« P r e n o n s p o u r e x e m p l e u n c a s v u l g a i r e de né -
vralgie s c i a t ique . En pa re i l l e c i r cons tance , l ' e m p l o i 



d e l ' é lec t r ic i té est de t r ad i t i on ; r e s t e à r é g l e r l ' ap-
p l i c a t i o n . En p r e m i e r , o c c u p o n s - n o u s du s y m p t ô m e 
d o u l e u r . Il p e u t ê t r e c o m b a t t u de d ive rses m a n i è r e s . 
D ' a b o r d d i r e c t e m e n t en a p p l i q u a n t su r le t r a j e t du 
n e r f , au n i v e a u d ' u n f o y e r d o u l o u r e u x , le pô le po-
sitif d ' u n e pi le en v u e d ' u n e ac t ion a n é l e c l r o t o n i q u e 
et séda t ive . Ou b i en i n d i r e c t e m e n t en f a i san t su r u n 
p o i n t du t é g u m e n t , p l u s ou mo ins é lo igné , u n e révu l -
s i on d o u l o u r e u s e . P o u r cel le-ci , c 'est a u c a t h o d e q u e 
l ' on a u r a r e c o u r s . Bien e n t e n d u , n o u s a u r i o n s pu 
e m p l o y e r , au lieu de la pi le , soi t l ' appa re i l d ' induc-
t i on , soit l a m a c h i n e é l ec t r ique . L ' ac t ion séda t ive du 
souff le é l e c t r i q u e e s t a n a l o g u e à celle d e l ' anode ; 
les é t ince l l es c o u r t e s e t r é p é t é e s ag i s s en t c o m m e le 
p i n c e a u f a r a d i q u e , e tc . 

« Au lieu de p r e n d r e la d o u l e u r c o m m e object i f , 
on peu t s ' a t t a q u e r a s a caus G présumée, p a r e x e m p l e 
u n e fluxion r h u m a t i s m a l e d u n é v r i l è m e . D an s cette 
suppos i t i on , l e p r o c é d é r e s t e r a le m ê m e , b i en q u e le 
b u t a i t c h a n g é . Nous s a v o n s en effe t q u e p o u r les 
d e u x p ô l e s les effe ts é l e c t r o t o n i q u e s s o n t para l lè les 
a u x effets v a s o - m o t e u r s . 

« On p e u t e n c o r e a d m e t t r e une a l t é r a t i o n sclé-
r e u s e d u ne r f . Ce p r o c é d é doit a l o r s ê t r e renversé ; 
c 'es t le c a t h o d e q u e l ' on fe ra ag i r s u r le n e r f . 

« Ainsi de su i te p o u r t o u t e s les cond i t i ons locales 
q u e l 'on p o u r r a se c ro i r e f o n d é à a d m e t t r e . 

« Je laisse de cô té les ind ica t ions t i r é e s de l 'état 
g é n é r a l ; e l les s o n t tou t aussi n o m b r e u s e s e t encore 
p l u s i m p o r t a n t e s . Le p lus s o u v e n t el les condu i sen t à 
l ' e m p l o i de la f r ank l in i s a t i on , si p a r e x e m p l e la scia-
t i q u e p a r a i t ê t r e sous la d é p e n d a n c e d ' u n e dyscrasie, 

g o u t t e , d i abè t e , e tc . J ' a u r a i occas ion t ou t à l ' h e u r e 
de r e v e n i r su r le t r a i t e m e n t g é n é r a l . 

« ALI lieu d ' u n e sc i a t ique , s u p p o s o n s tou te a u t r e 
affect ion, u n e a r t h r i t e , un s p a s m e , e t c . , et t o u j o u r s 
nous r e c o n n a î t r o n s la nécess i té de ce d iagnos t i c 
p a l h o g e n i q u e . L ' é l e c t r o t h é r a p i e , j e le r é p è t e , n ' a de 
raison d i n t e r v e n i r q u ' a u t a n t qu ' e l l e t r o u v e l ' app l i c a -
tion d u n de ses p r o c é d é s é l é m e n t a i r e s , c 'es t -à-d i re 
s. elle c o n s t a t e l ' ex i s tence d ' u n p r o c e s s u s m o r b i d e du 
même o r d r e . 

« Mais ici u n e ob j ec t i on se p r é s e n t e b i e n ce r t a ine -
ment à vo t r e e sp r i t . Ces d o n n é e s i n d i s p e n s a b l e s de 
1 ind ica t ion é l é m e n t a i r e , n o u s n e les a v o n s q u e r a r e -
ment . n 

« D ans l a p l u p a r t des a f fec t ions , le m é c a n i s m e 
morb ide n o u s é c h a p p e p l u s ou m o i n s . Mais l o r s q u ' o n 
n a pas ces bases de l ' i nd ica t ion , il f a u t les i m a g i n e r 
En réa l i t é , d a n s la p r a t i q u e , c 'es t t o u j o u r s a u m o y e n 
d une h y p o t h è s e , p a r des i n d u c t i o n s d o n t n o u s v e n o n s 
de voir u n e x e m p l e p o u r la sc i a t ique , q u e l ' on t r o u v e 
le po in t de d é p a r t néce s sa i r e . Nous a r r i v o n s d o n c à 
cette conc lus ion que la p a r t i e essent ie l le , l a b a s e d e 
toute app l i ca t ion é l ec t r ique m é d i c a l e , c 'est ce t te c o n -
ception du m é c a n i s m e m o r b i d e qu i n o u s es t d o n n é e 
p a r i hypothèse pathogènique. A p r è s cela , q u e cet te 
Hypothèse soit a i sée à f o r m u l e r , v r a i s e m b l a b l e au 
Point de vue de la p h y s i o l o g i e , c 'es t ce q u ' o n n e p e u t 
Pas t ou jou r s e spé re r . Mais, s o u t e n a b l e ou n o n , p i a u -
l e o u a v e n t u r é e , ce t te h y p o t h è s e es t i n d i s p e n -

' Le D' Vigouroux est ici en parfaite communion d'idées 



« D ' u n a u t r e côté , en a d m e t t a n t l ' i m p o r t a n c e 
d e ce r a i s o n n e m e n t h y p o t h é t i q u e , n o u s ne devons 
p a s n o u s m é p r e n d r e s u r s a s ign i f i ca t ion . 11 n a pas 
et n e peu t p a s avoi r la p r é t e n t i o n de d o n n e r l a p h -
siologie p a t h o l o g i q u e de c h a q u e cas . L o r s m e , n e que 
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exactement définie dans ce d.scouis .nd que p ^ r 
«.'elle-même, le caractère généra de bypothèses 
scientifiques. Nous avons établi, en eJ et, qui s . * 
en biologie de déterminer ou la f o n c t o i e s 
l'organe d'après la fonction. On P o l ' n ^ d " f ' 0 , ^ f 'hvpo-BmmmÊÊiî l'ensemble des connaissances acquises, on aura use ae w 
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gner. » 

l ' événemen t lui d o n n e r a i s o n , c 'est-à-dire lo rsqu ' i l a 
condui t à un p rocédé eff icace, il n e s ' ensu i t pas le 
moins du m o n d e q u e n o u s a y o n s m i s le do ig t su r le 
vrai m é c a n i s m e de l ' a f fec t ion . Vous savez t r è s b i en 
qu 'en g é n é r a l le succès d ' u n e m é d i c a t i o n ne p r o u v e 
n u l l e m e n t l a val id i té de la t h é o r i e q u i l ' a fa i t ins t i -
tuer . L ' h i s to i r e de la t h é r a p e u t i q u e e n o f f r e d e n o m -
breux e x e m p l e s . Ici, en é l e c t r o t h é r a p i e , il en est 
exac temen t de m ê m e . Donc , si u n e app l i c a t i on d é t e r -
minée p a r l ' h y p o t h è s e p a t h o g é n i q u e d o n n e l e r é s u l t a t 
a t t endu , la seu le c o n c l u s i o n à t i r e r est q u e , p r a t i q u e -
ment , on es t d a n s u n e b o n n e voie . Si, au c o n t r a i r e , 
le p ro céd é n e réuss i t pas , il f a u t r e c o u r i r à u n a u t r e , 
basé s u r u n e h y p o t h è s e d i f f é r en te ou m ê m e inverse ! 

« P r e n o n s u n e x e m p l e . U n m a l a d e se p l a i n t de 
ver t ige avec e m b a r r a s de l a tê te et d o u l e u r g r a v a t i v e 
clans les r é g i o n s f r o n t a l e et o r b i t a i r e . Nous suppo-
sons un é ta t conges t i f e t en c o n s é q u e n c e n o u s app l i -
quons l ' a n o d e en r a i son de ses p r o p r i é t é s dép lé t ive e t 
sédative. C o n t r a i r e m e n t à n o s p rév i s ions , a u c u n e 
amél io ra t ion ne se p r o d u i t . Mais c o m m e , en déf in i -
tive, les s ignes de l ' h y p é r é m i e e t ceux de l ' a n é m i e 
cérébra le son t les m ê m e s , n o u s s o m m e s au to r i s é s à 
prendre le con t re -p ied d e n o t r e p r e m i è r e suppos i t i on 
et pa r su i te à a p p l i q u e r le c a t h o d e . Celui-ci r éuss i t . 
Faut-il en c o n c l u r e qu ' i l s ' ag issa i t r é e l l e m e n t d ' a n é -
mie c é r é b r a l e et q u e le c a t h o d e s 'es t m o n t r é ut i le 
grâce à son a c t i o n v a s o - p a r a l y s a n t e ? Ce se ra i t a l l e r 
beaucoup t r o p lo in . E n réa l i t é , n o u s n e savons m ê m e 
pas si la c i r cu l a t ion c é r é b r a l e é ta i t en cause , et e n 
l ' admet t an t n o u s s a v o n s d ' a u t r e p a r t - q u e l ' é lec t r ic i té 
ne peu t p a s ag i r d i r e c t e m e n t su r ce t t e c i r c u l a t i o n 



(ainsi q u e j e v o u s le d i ra i d a n s u n i n s t a n t ) . R e m a r -
quez que , d a n s ce fait , des h y p o t h è s e s p a t h o g é n i q u e s , 
au d e m e u r a n t a r b i t r a i r e s e t incons i s t an tes , on t con-
d u i t à u n e p r a t i q u e ut i le ; t and is q u e sans e l les on 
n ' a u r a i t eu a u c u n e ind ica t ion p o u r i n t e r v e n i r , m 
m ê m e a u c u n e ra i son de le f a i r e . 

« L ' h y p o t h è s e p a t h o g é n i q u e n ' e s t d o n c q u ' u n 
e x p é d i e n t p r a t i q u e ; m a i s c 'es t u n e x p é d i e n t indis-
p e n s a b l e . 

« M a i n t e n a n t , Messieurs , n o u s n e p o u v o n s nous 
f a i r e u n e idée, p lus p réc i se q u ' o n n e le fa i t d 'ord i -
n a i r e , su r le v é r i t a b l e c a r a c t è r e de l ' é l ec t ro thé rap ie . 
Elle n e consis te p a s à p r o m e n e r v a g u e m e n t , en long 
ou en l a r g e , des é l ec t rodes su r u n e p a r t i e ma lade , 
m ê m e en se r e n d a n t c o m p t e d u n o m b r e de mi l l iam-
p è r e s en c i r cu l a t i on . U n e app l ica t ion é l ec t r i que ne 
m é r i t e le n o m de méd ica le q u e si elle est fa i te en vue 
de p r o d u i r e u n e ac t ion p h y s i o l o g i q u e d é t e r m i n é e et 
avec les c o n n a i s s a n c e s nécessa i res p o u r modi f i e r le 
p r o c é d é su ivan t les r é su l t a t s ob t enus . C'est d i r e assez 
q u e l ' e x é c u t i o n d ' u n t r a i t e m e n t é l ec t r i que , même 
r é g l é d ' a v a n c e , ne do i t ê t r e en a u c u n cas aban-
d o n n é e , soi t a u m a l a d e , soi t à u n e p e r s o n n e étran-
g è r e à l a m é d e c i n e . C 'es t p o u r t a n t l à ce q u i se fait 
t ous les j o u r s e t c 'est f o r t r e g r e t t a b l e à d ivers points 
de v u e . U n t r a i t e m e n t exécu té de cel te f a ç o n , même 
sous la d i r ec t ion du m é d e c i n , est f o r c é m e n t illu-
s o i r e ; c 'est u n s i m u l a c r e e t r i en de p lus . 

« D ' u n a u t r e côté , est-il p lus r a t i o n n e l q u e ce trai-
t e m e n t soit conf ié à u n spécialiste ? Je ne le pense 
p a s e t p o u r ce t t e exce l l en te r a i s o n q u e l ' é lee t ro the-
r ap ie ne p e u t p a s cons t i t ue r u n e spécia l i té . Celle-ci, 

d 'a i l leurs en quo i cons is te ra i t -e l le ? C'est ce q u ' o n n e 
s'est p a s d e m a n d é . L ' é l e c t r o t h é r a p i e se c o m p o s e , 
nous v e n o n s de le voir , de deux p a r t i e s d ' i m p o r t a n c e 
très i néga l e , u n e t e c h n i q u e , l ' a u t r e c l in ique . La p r e -
mière c o m p r e n d q u e l q u e s n o t i o n s t h é o r i q u e s , t r è s 
é l émen ta i r e s , d ' é lec t r ic i té , le m a n i e m e n t de que l -
ques a p p a r e i l s t r è s s imples e t e n f i n les données , t rès 
é l émenta i re s aussi , de p h y s i o l o g i e e t d ' a n a t o m i e suf-
fisantes p o u r les a p p l i c a t i o n s . En s o m m e , t rès peu 
de chose et b ien c e r t a i n e m e n t pas assez p o u r cons-
tituer u n e b r a n c h e spécia le , soi t t h é o r i q u e , soi t p ra-
tique. 

« L ' a u t r e p a r t i e , à la fois l og ique et c l in ique , em-
brasse en réa l i t é t o u t e la p a t h o l o g i e ; c a r en ve r tu 
de l ' e x t r ê m e g é n é r a l i t é de ses p rocédés é l é m e n t a i r e s , 
l ' é l ec t ro thé rap ie p e u t t r o u v e r son e m p l o i d a n s u n 
nombre de cas i l l imité . Donc ici p a s d a v a n t a g e de 
spécialité. On peu t b i en p r o n o n c e r ce m o t à p r o p o s 
d un p r a t i c i e n qui s ' o c c u p e p lus p a r t i c u l i è r e m e n t 
d'un g r o u p e de m a l a d i e s , m a i s n o n p a r c e qu ' i l les 
traite de p r é f é r e n c e p a r te l ou te l m o y e n . 

« La conc lus ion est q u e , p o u r ê t r e r a t i o n n e l l e e t 
efficace, l ' é lec t r ic i té do i t ê t r e a d m i n i s t r é e , au m o i n s 
en règle g é n é r a l e e t sauf excep t ion , p a r le m é d e c i n 
même qu i en r e c o n n a î t l ' i nd ica t ion . N'est-ce p a s u n e 
anomal ie q u ' u n des m o y e n s les p lus pu i s san t s e t les 
plus usue ls d e t r a i t e m e n t e t de d i a g n o s t i c ne soit 
pas e n t r e les m a i n s de tous les m é d e c i n s , au m ê m e 
titre q u e tous les a u t r e s ? On ob jec te qu ' i l s ' ag i t 
d électricité e t n o n de m é d e c i n e . C'est u n e e r r e u r , 
nous venons de le voi r . Depu i s t r e n t e a n s , d 'a i l -
•eurs, l ' é lect r ic i té s 'es t s i n g u l i è r e m e u t vu lga r i sée . 



Ne f û t - c e q u e c o m m e é l é m e n t de c u l t u r e géné-
r a l e , il n e dev ra i t p l u s ê t r e p e r m i s de l ' i g n o r e r . El 
e n c o r e , j e le veux b i e n , il s ' ag i t d ' é l e c t r i c i t é ; m a i s 
si peu . P a s p lus en t o u t cas qu ' i l n e s ' ag i t d e m é c a -
n i q u e en c h i r u r g i e , d ' a c o u s t i q u e en auscu l t a t i on et 
en o to logie , d ' o p t i q u e en o p h t a l m o l o g i e e t a insi de 
su i t e . Il dev i en t de m o i n s en m o i n s admiss ib l e q u ' u n 
m é d e c i n essaie de voi ler son i g n o r a n c e de la m a t i è r e 
p a r u n scep t i c i sme p l a i s a n t ou q u e l q u e b a n a l i t é sur 
l a s u g g e s t i o n . Cet te pe t i t e d ig ress ion , su r la p lace que 
do i t o c c u p e r l ' é l e c t r o t h é r a p i e d a n s la p r a t i q u e , é ta i t , 
j e crois , nécessa i r e . P a s s o n s m a i n t e n a n t a u x appli-
c a t i o n s » 

Nous l a i s sons la p a r o l e aux é l e c t r o t h é r a p e u t e s les 
p l u s au to r i sés , en r e g r e t t a n t s e u l e m e n t q u e la forme 
d i d a c t i q u e a d o p t é e p r e s q u e u n i q u e m e n t p a r quelques-
u n s ne n o u s a i t p o i n t p e r m i s d e l eu r f a i re de plus 
l a r g e s e m p r u n t s . 

CHAPITRE VI 

I N D E X A L P H A B É T I Q U E E T T R A I T E M E N T 

D E S 

M A L A D I E S I N F L U E N C É E S P A R L ' É L E C T R I C I T É 

Une grande patience et une profonde 
sagacité sont également nécessaires. fo r s -

r * , r s / r s c o m m c n c é e x p é r i e n c e 
d i f f i c i l e , si l e s p r e m i e r s r é s u l t a i s n e s e m -
b l e n t p a s r e p o n d r e d ' a b o r d à n o t r e a t t e n t e 
i l n e n f a u t p a s m o i n s a v o i r l e c o u r a < 4 
d a l l e r j u s q u ' a u b o u t . J a m a i s on n e d m t 
s a r r ê t e r e n c h e m i n . J a m a i s on n e d o i t 
d a n s un a c c è s d e c o l è r e , d é t r u i r e c e q u ' o n 
a c o m m e n c e , 1 

CEBER. 

d i s c e r n e r les p l u s v r a i e s o p i n i o n s , n o u s 
d e v o n s s u i v r e l e s p l u s p r o b a b l e s , e t m ê m e 
q u e n c o r e q u e n o u s ne r e m a r q u i o n s p o i n t 
d a v a n t a g e d e p r o b a b i l i t é a u x u n e s q u ' a u x 

a u t r e s , n o u s d e v o n s n é a n m o i n s n o u s d é t e r -
m i n e r a q u e l q u e s - u n e s . 

DESCAUTES (Discours de la Méthode). 

P e r s o n n e p l u s q u e n o u s n e s en t l ' i nsuf f i sance des 
matér iaux r é u n i s d a n s ce c h a p i t r e . Les u n s d e m a n -
deraient p lus de d é v e l o p p e m e n t , les a u t r e s se c o n -
ten te ra ien t d ' u n r é s u m é encore p l u s écou r t é . Ce 
défaut i n h é r e n t à t o u t o u v r a g e es t p a r t i c u l i è r e m e n t 
mevitable d a n s les c o m p i l a t i o n s , s u r t o u t l o r sque le 
compi la teur t ien t , p o u r p lus d ' i m p a r t i a l i t é , à l a i sse r 
ta paro le a u x o b s e r v a t e u r s e t a u x a p p r é c i a t e u r s eux-
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m ê m e s ; e t t e l e s t n o t r e cas . E n f i n le n o m b r e d e s 
m a t é r i a u x r é u n i s g a g n e r a i t b e a u c o u p à ê t r e a u g -
m e n t é . Auss i e n f a i s a n t i n s t a m m e n t a p p e l à l ' i n d u l -
g e n c e des p h y s i o l o g i s t e s e t d e s m é d e c i n s les p r i o n s -
n o u s , e n p r é v i s i o n d ' u n e s e c o n d e éd i t i on , d e n o u s 
a d r e s s e r u n r é s u m é d e s o b s e r v a t i o n s q u ' i l s a u r a i e n t 
r e c u e i l l i e s , e t le r é s u l t a t d e s e x p é r i e n c e s q u ' i l s au -
r a i e n t i n s t i t u é e s , a v e c l e s i n d i c a t i o n s c l i n i q u e s qu ' i l s 
e n d é d u i r a i e n t p o u r l ' a v e n i r . N o u s s o m m e s h e u r e u x 
et h o n o r é d ' o f f r i r dès m a i n t e n a n t à n o s l e c t e u r s des 
n o t e s i n é d i t e s de MM. l e s D , s V i g o u r o u x e t B o u c h e r o n . 

Abcès. (V. Furoncles et Kystes.) 

On se servira de la cautér isat ion tubula i re (Méthode de 
Tr ip i e r ) 1 . ( B R I V O I S . ) 

D'après Tripier , la fa rad isa t ion ou la voltaïsation en 
hâ te la ma tu r i t é . L 'acupuncture voltaïque ou fa cautéri-

Le Dr Tripier a donné le nom de cautérisation tubulaire à 
une. méthode consistant à pratiquer dans les tissus une escarre 
en forme de tube destinée à mettre une collection pathologique 
sous-cutanée close en rapport avec l'extérieur. Tripier enfonce 
jusqu'au sein de la collection soit une ou plusieurs aiguilles 
d'acier ou d'or, soit le trocart qui a servi à faire la ponction. 
Ces instruments reliés à la pile forment électrodes et lubenl 
le puits d'exploration : ils doivent être d'autant plus gros que 
la fistule doit être plus grande. L'intensité doit atteindre de 
20 à.50 miliiampères: durée cinq à dix minutes. De préférence 
employer le cathode, excepté dans le cas où l'on redoute l'hé-
morrliagie : l'anode est d'ailleurs un hémostatique immédiat. 
L'asepticité très puissante du courant, hâtera la guéri son. Le 
Dr Brivois auquel nous empruntons cette technique opératoire, 
avoue même que cette aseptisation du courant constitue fac-
tion curalive la plus importante. 

sation tubula i re sont indiquées . On peut anes thés ier par-
le procédé l a r ad ique . 

Accouchement . 

L ' introduct ion dans l 'obsté t r ique des p ra t iques d e 
electrisation a été basée su r la p ropr ié té qu 'on t les élé-

ments muscula i res de se cont rac ter sous l ' influence des 
st imulations de la fa rad i sa t ion . l i adford d ' abord puis 
Claveland, Hougton, Barnes et Mackensie ont vu là un 
procédé capable d ' impr imer plus de rap id i té à un travail 
languissant, une ressource dans les cas d ' hémor rag ie s et 
un moyen de faire na î t re des cont rac t ions utérines dans 
les circonstances où il est ind iqué de provoquer un accou-
chement p r é m a t u r é . . . 

Mes appl icat ions ont consisté presque tou jour s en 
seances de t rois à cinq minu tes de fa rad i sa t ion utér ine 
immédiate, l 'exci ta teur négatif é tan t engagé dans un 
canal cervical, l ' aut re f e r m a n t le circuit dans la vessie ou 
dans le r e c t u m . . . 

Après le travail, l 'électricité rempl i t m ieux qu ' aucun 
autre moyen certaines indicat ions urgentes , en m ê m e 
emps qu'el le pe rme t de réal iser des condi t ions de conva-

lescence inconnues à ceux qui ne l 'ont pas vu appl iquer , 
conditions telles qu 'on ne devrait j a m a i s t e rminer un 
accouchement, m ê m e na ture l et facile, sans v recour i r 

Lorsque les p ra t iques électrothérapiques^ desquelles, 
alors que je faisais des accouchements , j e ne me suis 
jamais abstenu qu 'en présence d ' empêchemen t s absolus 
auront passé dans l 'usage, les cas d 'affect ions utér ines 
imputables au fai t de l a pa r tu r i t ion deviendront inf ini-
ment ra res . 

Nous avons heureusement dans la f a rad i sa t ion un 
®oyen d 'hémostase énergique et don t l ' ac t ion ne se fai t 
Pas at tendre. Radford est, j e crois, le p r e m i e r qui en ai t 



fai t usage dans ces conditions. Pour m a part , j 'ai eu fort 
à m'en louer ; elle m ' a no tamment donné un résultat 
immédia t et complètement satisfaisant dans un cas où 
l'effet de l 'ergot , en lui supposant même une portée qu'il 
n 'eût pu avoir, se fût produit trop tard. 

Dans les hémorragies légères, et lorsque la faradisation 
esl employée comme agent modéré de rétraction utérine, 
en vue de prévenir l 'hémorragie, je place l'excitateur 
positif sur la région lombaire, et le négatif immédiate-
ment au-dessus du pubis. Dans les hémorragies graves, 
laissant toujours le bouton positif sur les lombes, j 'em-
ploie comme excitateur négatif une forte olive engagée 
dans l 'u térus même. Séance de trois minutes ; de cinq au 
plus, lorsque l 'utérus est peu contractile. . . 

La faradisation utérine, pratiquée immédiatement 
après l 'accouchement, offre encore un avantage qu'on ne 
saurai t t rop apprécier, celui d 'amoindrir les éventualités 
d'infection puerpéra le . ( T R I P I E R . ) 

L'électricité peut rendre de réels services dans les 
accouchements prématurés et dans les cas d'inertie de 
l 'u térus pendant l 'accouchement normal . 

Le plus souvent, c'est la faradisation qui a été employée 
jusqu ' ic i ; mais nous pensons que la galvanisation pro-
duirai t de meilleurs effets, et cela se conçoit facilement. 
Les contractions de l 'utérus, en effet, sont des contrac-
t ions lentes et prolongées, comme toutes celles qui sont 
provoquées par des muscles à libres lisses ; dans ces con-
dit ions, les interruptions rapides et les courants instan-
tanés des appareils d'induction agissent forcément moins 
que le courant galvanique. Au contraire, les courants de 
la pile ra rement interrompus (toutes les deux ou trois 
secondes) provoquent des contractions t rès facilement. 
On place un excitateur dans le col (pôle négatii) et l'autre 
pôle (positif) est appliqué sur l 'abdomen par une très 
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Jarge plaque. Si le col était complètement dilaté, on 
pourrait appliquer les deux pôles de chaque côté de 
l'utérus sur le ventre. L'intensité du courant doit être 
dans ce dernier cas assez énergique (15 à 20 millièmes). 

Si l'on n'avait pas de pile galvanique à sa disposition, 
il faudrai t se servir d'un appareil faradique à gros fil. 

Le Dr Apostoli a proposé de hâter le re tour à l 'état 
normal de l 'utérus après l 'accouchement par la faradisa-
tion... Cette prat ique ne nous paraî t pas offrir assez de 
garantie de succès pour être employée ; par contre, ses 
dangers nous paraissent sérieux. Il est évident que l ' in-
troduction d ' instruments dans la cavité utér ine peut offrir 
de graves inconvénients, quels que soient les soins de 
propreté employés. 

C'est surtout dans l 'hémorragie post-puerpérale et 
particulièrement dans les pertes qui suivent souvent cer-
taines couches que la galvanisation et même la faradisa-
tion utérine peuvent rendre des services ; mais , même 
dans ces cas, nous proscrivons absolument l ' introduction 
d'une excitation dans l 'utérus, sauf le cas de perte fou-
droyante. 

On peut fort bien agir, et nous l 'avons fait plusieurs 
fois avec succès, en appliquant les excitateurs au-dessus 
d u P u b i s - ( B A R D E T . ) 

1° l.a faradisat ion de l 'utérus, quoique plus ou moins 
douloureuse, est toujours absolument inoffensive, et 
elle n'est j amais suivie d 'aucune réaction inf lamma-
toire ; 

2° La faradisation est généralement suivie d 'une séda-
tion manifeste qui succède à la séance; 

3e La faradisation abrège considérablement la conva-
lescence en accélérant l'involution ou le re trai t de l 'uté-
rus, que l'on ne sent plus au-dessus du pubis, pa r le 
palper profond, du huit ième au dixième jou r en général ; 



4° La faradisat ion accélère le retour et l'exercice régu-
lier de toutes les fonct ions; 

5° La faradisat ion préserve en général la femme de 
toutes complications utér ines qui sont le fait de l'ac-
couchement : 

6° La faradisat ion doit constituer un excellent trai-
tement préventif des déviations utér ines , comme la 
retroflexion ou la rétroversion, suite de couches souvent 
provoquées p a r le décubitus dorsal ; 

7° La faradisat ion para i t d iminuer la durée de l'écou-
lement lochial ; 

8° Etant donnée la m ê m e dose de faradisat ion, la con-
tractibil i té de la matr ice est très variable et est en raison 
inverse de l ' inertie u té r ine ; 

9° L'action de la faradisat ion sur l 'u térus comparée à 
celle du seigle ergoté est manifestement plus prompte et 
p lus énergique. (Biuvois.) 

Agalactie. 

La faradisat ion des seins est en général rapidement 
efficace. Bobine à gros fil, électrode positive large sur la 
part ie postérieure et inférieure du cou, électrode négative 
promenée sur la glande. 

La galvanisation doit être évitée. ( V I G O U R O U X . ) 

Signalons enfin les bons effets de la faradisation des 
seiris pendant la lactation, pour rappeler la fonction 
glandulaire de cet organe lorsqu'elle a disparu subite-
men t pour une cause quelconque. ( B A R D E T . ) 

Aliénation mentale . 

Le D1' A. Masbrenier recommande l 'usage des courant-
électriques cont inus, comme sédatifs, dans les crises de 

I excitation. Il n' invoque point , pour défendre son appré-
ciation, des expériences personnelles; il s 'abrite de 
l 'autorité de MM. Chéron et Onimus et cite quelques obser-
vations de ces praticiens. Le sommeil suit de près (quel-
quefois cinq minutes) l 'application du courant quand le 
calliode est placé sur le cou, vers le ganglion cervical 
supérieur, et l 'anode au f ront . 

Amaurose et Amblyopie. 

Le D1' Arthuis n 'a pas obtenu avec l'électricité statique 
les bons résul tats qu'il a l 'habi tude d'en t i r e r ; c'est tout 
au plus s'il laisse entrevoir quelque chance d ' amél io ra -
tion.. . 

Le choix de l'espèce d'électricité ou du courant à 
employer importe beaucoup dans le t ra i tement de l ' a m -
blyopie ou de l 'amaurose. 

On doit se rappeler : 1° que la galvanisation excite 
beaucoup plus vivement la rét ine que la faradisat ion 
i'1'électricité d ' induction) ; 2" que le courant indui t agit 
plus vivement sur la rét ine que l 'extra-courant . Consé-
quemment le courant galvanique in te rmi t ten t méri te la 
préférence dans ce genre d'application électro-thérapeu-
tique. C'est aussi celui que j 'emploie, en général, comme 
agissant d 'une manière plus spéciale sur la rétine, et avec 
des intermit tences éloignées d 'une demi-seconde à une 
seconde, et chaque séance du ran t cinq £i six minutes. 

Une pile faible suffit à ces appl icat ions; ses éléments 
doivent présenter peu de surface, afin d 'en d iminuer 
autant que possible l 'action électrolytique. La peau et les 
rhêophores doivent être la rgement humectés , sous peine 
de voir appara î t re un érythème et même de petites vési-
,cations dans les points excités. S'il arr ivai t que la galva-
nisation, malgré ces précautions, fû t inapplicable en ra i -
son de l 'extrême excitabilité de la peau, ou que l 'on n'eût 



à sa disposition qu 'un apparei l d'induction, alors on appli-
querait le courant induit, qui, ainsi que je l'ai dit plus 
haut , exerce une action plus puissante sur la rétine que 
l 'extra-courant. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

Il n'est plus permis de parler d 'une façon vague et 
générale du t rai tement de l ' amaurose et de l 'amblyopie, 
et de ne pas spécifier le genre d'altération de la rétine 
et du nerf optique auquel on a affaire. Ainsi l 'amblyopie 
hystérique guérit facilement ; celle au contraire qui est 
liée à une atrophie papillaire tabétique n'est susceptible 
que d'amélioration momentanée. ( V I G O U R O U X . ) 

Aménorrhée et Dysménorrhée. 

Tous les procédés d'électrisation (intense) de la région 
lombaire ont pour effet d 'augmenter la vascularisation 
des organes pelviens et peuvent en conséquence être em-
ployés avec succès pour favoriser ou rétablir l'écoulement 
des règles. 

Pour les jeunes filles, la franklinisation est préférable. 
Elle a en outre l 'avantage d'améliorer l 'état général. Elle 
consistera en fortes étincelles tirées des régions lom-
baires. 

Si on emploie la faradisat ion (bobine à gros fil), l'élec-
trode positive plus petite sera promenée sur les côtés du 
rachis et la négative placée à demeure sur la région sus-
pubienne ou à la partie interne de la cuisse. Le courant 
doit être aussi fort que le permet la tolérance de la ma-
lade. 

Pour la galvanisation, même disposition des électrodes, 
courant de 5 à 6 milliampères avec interruptions ou 
mieux alternatives voltaïques. 

Tous ces procédés réussissent également. Séances de 
deux jours l 'un. ( V I G O C R O U X . ) 

Les courants continus ont une action des plus mani-
festes sur l 'écoulement menstruel . . . 11 faut non seulement 
agir du coté des ovaires, en met tant le pôle positif sur les 
vertèbres lombaires et le pôle négatif sur l 'abdomen (30 
a 46 éléments), mais surtout électriser les centres vaso-
moteurs et principalement la région médullaire cervicale. 

( O N I M U S . ) 

Tous les médecins qui se sont occupés des applications 
de l'electricité statique au t rai tement des maladies s 'ac-
cordent a reconnaître que cet agent est le plus grand 
régulateur de la menstruat ion. II nous a bien souvent été 
donne de constater cette vérité, et nous pourrions rap-
porter nombre de guérisons d'aménorrhée et de dysmé-
norrhée obtenues par nous. ( A R T H U I S . ) 

L'aménorrhée est une des affections qui cèdent le plus 
facilement et le plus vite à un t rai tement électrique 
L electnsation statique générale avec étincelles sur la 
partie inférieure du rachis et sur les lombes est ici hors 
de pair. L'électrisalion statique devient pa r ce fait m ê m e 
un agent contre la stérilité. ( L A R A T . ) 

La médication qui donne les plus beaux résul tats 
contre les aménorrhées modifiables est assurément l'élec-
tncité. Bien que j'évite le plus possible de vous parler de 
1 electncite sans spécifier la forme de l 'application qu'elle 
comporte dans chaque cas donné, j e ne crains pas ici 
1 usage du terme générique : tous les procédés d'électri-
sation statique et dynamique, continue ou variable, ont 
donne contre l 'aménorrhée de bons résul tats . 

La faradisation est toutefois le procédé que je préfère ; 
la faradisation utérine m'a paru , de plus, préférable aux 
divers procédés de faradisation généralisée ; enfin, la fara-
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disalion utérine immédiate , c'est-à-dire par introduction 
d 'un rhéophore dans l 'utérus, est incontestablement plus 
efficace que la faradisation médiate, dirigée du sacrum 
au pubis, dont on est réduit à se contenter chez les jeunes 
filles. 

Dans l ' aménorrhée , j 'ai recours à des courants d inten-
sité et de tension modérés se succédant rapidement , 
appl iqués pendant cinq à dix minutes. ( T R I P I E R . ) 

Tous les procédés d'électrisation, statique et dynamique, 
ont donné d'excellents résultats dans le t rai tement de 
cette maladie . La faradisation doit être préférée, surtout 
la faradisat ion utérine, immédiate , c'est-à-dire par intro-
duction d 'un rhéophore dans l 'utérus. Les courants d'in-
tensité et de tension modérées se succédant rapidement, 
doivent être appliqués pendant cinq à dix minutes chaque 
jour . Chez la jeune fille, c'est l 'électrisation statique qui 
doit être préférée en localisant l'excitation sur l'abdomen 
et les membres inférieurs. ( B A R D E T . ) 

Quand l ' aménorrhée est liée à un état général, le trai-
tement électrique doit s 'adresser à cet état et se compo-
ser de bains électriques, frankliniens ou faradiques, de 
révulsions électriques sur la région lombaire . 

Ce t ra i tement général suffit souvent à amener le résul-
ta t désiré, c'est-à-dire l 'apparit ion du sang. 

Quand l 'aménorrhée est intermit tente, on combine avec 
avantage le t rai tement électrique général avec le traite-
ment utérin local, sous forme d'une chimicaustie intra-
utérine négative, faite au moment présumé de l'époque. 
La technique opératoire ne diffère pas d 'une chimicaustie 
ordinaire , si ce n'est que le pôle positif sera sur le ventre 
et constitué par le gâteau de terre glaise et le pôle néga-
tif dans l 'utérus sous forme de l 'hystéromètre en platine. 
L'intensité du courant sera assez haute , supportable, de 
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60 à 150 milliampères. La durée sera de cinq minutes . 
Les soins antiseptiques, les mêmes que pour toute appli-
cation voltaïque intra-utérine. 

Souvent, à la fin même de la séance, on verra le san« 
arriver, sans coliques, sans malaise, et continuer pendant 
le temps périodique habi tuel . 

Il faudra quelquefois répéter la séance plusieurs fois 
pour a t te indre le but thérapeutique. Ne pas négliger 
d examiner at tentivement l 'état des annexes en cas d'in-
succès. 

^ Si l 'aménorrhée s 'accompagnait d 'atrophie ovarique il 
n y aurait aucun résultat favorable à espérer. 

Chez les vierges, où l 'application utérine voltaïque n'est 
pas commode, on pour ra se servir de la faradisation 
vaginale, ou lombo-sus-pubienne. Les séances seront 
ongues de cinq à dix minutes , avec le courant de quan-

tité, bobine à gros fil, intensité movenne 

RESUMÉ DU TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DE L'AMÉNORRHÉE 

frankliniens, 
faradiques. 
voltaïques. 

Traitement général. Bains électriques. 

Faradisation 
' Voltaïsation. 

Traitement local. 

F A R A D I S A T I O N 

palliative 
et 

curative. 

Faradisation 

Electrode 
Courant. • 
Intensité. 
Durée. — 



2 » V O I . T A Ï S A T I O N 

Opération. — Chimicaustie intra-utérine, — curative. 
. , platine, — règle. 

Llectroae. , c h a r b o n > — exception. 
Pôle. — Négatif exclusif. 

. v assez haute, — 60 à 150 milliamperes. 
Intensité ; f a i b | U j s i l é s i o n d e s annexes, 30 à 50 milliamperes. 
Durée. — Cinq minutes. 
Antisepsie. — Rigoureuse . (BRIVOIS.) 

RÉSUMÉ BU TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DE LA DYSMÉNORRHÉE 

. faradiques. 
Etat général. — Bains électriques . frankliniens. 

, , 7 > Faradisation. 
Hat local. -, voltaïsation. 

voltaïques. 

1 ° F A R A D I S A T I O N " 

l utérine, — règle. \ palliative dans états 
1 / inflammatoires. 

Faradisation. ) vaginale,--exception. \ curative dans état 
! ) névralgique. 
[ lombo-sus- pubienne chez les vierges. 

( . . , . ) utérine. 
Electrode. b , p o l a i r e - i vaginale. 

( unipolaire chez les vierges. 
! Tension, — règle, — exclusif dans état aigu. 

Courant. Quantité, exception. 
( Tension et quantité alternatifs — rares. 

Intensité. — De zéro au maximum, supportable. 
Durée. - Cinq minutes d'une demi-heure proportionnelle a 

effet sédatif. . , . ., ._„ 
Antisepsie. — Règle dans les applications vaginales et utérines. 

2 ° V O L T A Ï S A T I O N 

Voltaïsation. — Chimicaustie intra-utérine, — curative. 

i Platine, — choix. 
Electrode, j Charbon, — nécessité (hémorragie, fongosilés de 

( la muqueuse, etc.). 
p., \ positif, — formes congestives, — hémorragies septiques. 

( négatif, — autres formes. 

Î
haute — sans lésion périphérique j 

60 à 150 milliampères. / 

faible - avec lésion périphérique s»PPortable. 
30 à 60 milliampères. 1 

Durée ! G ' n c i mhiutes , — habituelle. 
' ' ' Dix minutes, cautérisation totale de la muqueuse. 

Anesthésie. — Inutile. 
Antisepsie. —Rigoureuse. (BRIVOIS.) 

Analgésie et Anesthésie. 

Le m ê m e moyen qui combat avec succès l 'hyperes thés ie 
cutanée peut rendre à la peau sa sensibilité normale , 
lorsqu'el le est abolie , d iminuée ou pervertie. Il est r a r e 
que la fa rad isa t ion cu tanée ne t r iomphe pas de l ' anes-
thésie. . . 

Dans les anesthésies de la peau, l'action thérapeutique de 
la faradisation cutanée est presque toujours Limitée aux 
points qui sont mis en contact avec les rhéophores. 

(DUCHEN.NE, de Boulogne.) 

Anesthésie hystérique. — L'efficacité si r e m a r q u a b l e de 
la f rankl in isa t ion dans l 'anesthésie hys té r ique est le p r e -
mier fait qui, à la Salpètr ière, ait appelé l 'a t tent ion su r la 
valeur thérapeut ique de cette mé thode . Le souffle est, en 
général, le mei l leur procédé . Le simple bain électr ique 
suffit t rès souvent . L 'a igret te , l a fr ict ion et les étincelles 
ont une act ion beaucoup moins é tendue . (VIGOUROUX.) 

Autres espèces d'anesthésie. — 11 est ra re qu 'on ai t à 
traiter séparément les anes thés ies p rovenant de névrites 
ou celles du tabès . Dans ces cas, la révulsion cu tanée au 



moyen du pinceau faradique ou mieux de la friction élec-
trique, réussit le plus souvent. (VIGOURO'CX.) 

Anesthésia cutanée. — L'anesthésie peut dépendre de 
plusieurs causes,et accompagne, la plupart du temps, des 
affections nerveuses centrales. Dans ces cas, le traitement 
devra s 'appliquer aux affections dont l 'anesthésie n'est 
qu 'un symptôme. 

Les anesthésies de cause périphérique peuvent tenir 
à une lésion t raumat ique , à la compression par une 
tumeur ou un exsudât, au défaut de nutri t ion d'un tronc 
nerveux à la suite d'une névralgie, à une diminution de là 
circulation, à une action prolongée du froid. Cette der-
nière est peut-être la seule qui donne lieu à une anes-
thésie limitée au trajet d'un nerf sensitif et sans autre 
complication du côté des nerfs moteurs ou des centres 
nerveux. Cette forme d'anesthésie se rencontre surtout 
chez les personnes qui ont les mains presque toujours 
plongées dans l 'eau, comme les laveuses. 

Dans ces cas, les courants induits, et surtout l'action 
du pinceau métall ique, conseillé par Duchenne (de Bou-
logne), sont utiles ; ils rendent de grands services et ils 
doivent être préférés. Dans les autres genres d'anesthésie, 
l 'action des courants continus est plus efficace et moins 
douloureuse. On emploie un courant de 40 à 30 éléments, 
lorsque l 'anesthésie occupe un point quelconque du tronc 
ou des membres . Le courant devra toujours être ascen-
dant , c'est-à-dire que l'on appliquera le pôle négatif vers 
les centres nerveux, e t le pôle positif vers l 'extrémité du 
nerf at teint d 'anesthésie. Si, par exemple, l'anesthésie 
occupe les régions innervées par le nerf cubital ce qui 
est un des cas les plus fréquents, on applique le pôle 
négatif à la nuque, et le pôle positif sur le coude, ou 
bien on le promène sur le partie interne de l'avant-
bras, le long du trajet de ce nerf. 

L'anesthésie est souvent accompagnée d'un certain 
degré d'hyperesthésie ou tout au moins de douleurs très 
vives au toucher, alors que le sens du tact est amoindri 
et presque perdu. Dans ces cas encore, c'est la faradisa-
tion avec les courants induits rapides et avec les tampons 
métalliques, qui donnent les meilleurs résultats. 

Dans les anesthésies cutanées hystériques, les courants 
induits sont supérieurs aux courants continus, et on les 
emploie avec succès dans ces cas, en se servant du pin-
ceau métallique. 

On a trop abandonné, à notre avis, l'emploi du pinceau 
,électrique. Ce procédé, il est vrai, est très douloureux, 
mais chez les hystériques, comme il y a presque toujours 
de l 'anesthésie, cette action n'est nullement à redouter et 
les effets en sont souvent plus certains et plus durables 
qu'avec les courants de la machine à frot tement. 

Anesthésie faciale. — L'anesthésie faciale peut être 
consécutive à l'action du froid, à un t raumat isme (coup 
ou chute), ou enfin elle peut être consécutive à une 
névralgie faciale; ce dernier cas est celui qui se présente 
le plus f réquemment . 

L'application des courants induits est quelquefois dan-
gereuse dans cette région, à cause du voisinage des 
centres nerveux et de la trop vive excitation produite par 
ces courants . Malgré cela, on fera bien de les employer 
pendant quelques instants , mais avec une grande pru-
dence. 

L'application du courant de la pile peut , au contraire, 
se faire sans danger, même en employant un nombre 
considérable d'éléments. Toutefois, on se contentera d 'un 
courant de 10 à 14 éléments, le pôle négatif étant placé 
au point de sortie du nerf facial, ou sur le ganglion cer-
vical et le pôle positif vers les extrémités des r ameaux 
nerveux. On promènera légèrement le tampon sur les 



parties anesthésiées, mais en évitant des interrupt ions 
brusques. ( O N I M U S . ) 

Nous avons déjà signalé à propos de l 'hystérie l'influence 
de l 'électrisation stat ique sur les hémianesthésies si fré-
quentes dans cette affection. En ce qui concerne les autres 
anesthésies, elles auront , quelle que soit leur cause, 
comme t ra i tement fondamenta l , la révulsion statique au 
moyen d'étincelles, ou faradique au moyen d'un pinceau. 
Une observation de Vulpian est intéressante à cet égard, 
et Duchenne (de Boulogne) a cité de nombreux succès par 
la faradisat ion cutanée. On usait peu alors de l 'électrisa-
tion statique dont les étincelles ont une aussi bonne action 
que le pinceau, et sont peut-être plus commodes à appli-
quer et moins douloureuses. 

Mais il reste entendu que, lorsque les anesthésies sont 
sous la dépendance d 'un état névritique, c'est encore le 
courant cont inu qui se mont re le plus efficace. 

( L A R A T . ) 

Analgésie viilvaire, vaginales et utéro-ovartenues. — 
11 fau t donner la préférence aux courants qui agiraient le 
plus vivement sur la sensibilité de l 'organe analgésique, 
si celui-ci se trouvait dans les conditions physiologiques 
normales . C'est donc aux courants induits qu'il faut avoir 
recours et à ceux de tension plutôt qu ' à ceux de quantité. 
L'orientation du courant n'est pas non plus indifférente, 
il faut met t re l 'excitateur négatif en l 'apport avec la partie 
la moins sensible. 

Des séances assez longues seront nécessaires, dix et. 
quinze minutes quelquefois, en arr ivant progressivement 
à la tension m a x i m u m . On recommencera les séances 
souvent, tous les jours , — au besoin deux fois par jour. 
N'opérer que pendant les intervalles inter-menstruels. 

( B R I V O I S . ) 

Anaphrodisie (V. Impuissance.) 

Anémie et congestion cérébrale. 

Un moyen rationnel d'agir sur la circulation cérébrale 
est l 'électrisation (de préférence la faradisation) des caro-
t ides . (VIGOCROUX.) 

... Quoi qu'il puisse être de toutes ces tentatives, aucun 
résultat bien sérieux d'action sur la circulation cérébrale 
ne nous paraî t acquis, et nous croyons qu' i l serait préma-
turé de por ter un avis sur l 'état de la quest ion. 

( B A R D E T . ) 

Anesthésie. (V. Analgésie.) 

Anévrisme de l'aorte. 

M. Gilles regrette que l'électrolyse des anévrismes soit 
encore accueillie avec défiance par bon nombre de méde-
cins. Il estime que cette méthode a ses indications précises 
qu'il définit comme suit : 

1° Existence d 'une tumeur assez volumineuse pour 
qu'aucune erreur ne soit possible ; car il ne faudra i t pas 
s'exposer, en faisant les piqûres, à blesser les nerfs du 
plexus ca rd iaque ; 

2° Un état d ' intégrité relative du cœur : en effet, l 'insuf-
fisance aor t ique et l 'hypertrophie cardiaque considérable 
sont des contre-indications ; 

3° La minceur de la peau au niveau de la tumeur n'est 
pas une contre-indication ; 

4° Le volume de la t u m e u r n'est jamais une contre-
indication. Voici ensuite quelle est la technique du 



Dr Gilles : il se sert d'aiguilles vernies qu'on introduit 
dans l'espace intercostal le plus favorable sans lieu d'élec-
t ion; celles-ci sont en communication avec le pôle positif 
et reliées aux rhéophores par du fil d'archal roulé en 
spirale. L'électrode négative, d'une surface d'au moins 
200 centimètres carrés, est appliquée sur la cuisse. On 
peut aller jusqu 'à 3o à 40 milliampères pendant dix 
minutes, un quart d'heure au plus. 

L'opération terminée, les aiguilles doivent être retirées 
avec un instrument spécial, à cause de l 'adhérence que 
détermine leur oxydation. 

Repos complet quelques jours après la séance. 

Discussion. — M. Teissier est heureux d'entendre réha-
biliter, dans une certaine mesure, le traitement des ané-
vrismes de l'aorte par l'électrolyse, qui avait été un peu 
oublié pour la méthode de Moore, bien que celle-ci n'ait 
encore aucun succès définitif à son actif. 

L'électro-puncture a, au contraire, donné un certain 
nombre de succès. 

Mais il faut que la méthode soit appliquée avec une 
extrême prudence. Ne jamais faire intervenir le pôle 
négatif, ne pas trop répéter les séances et surtout cher-
cher une coagulation lente qui ne modifie pas trop brus-
quement l'équilibre circulatoire et le sens des pressions 
dans l ' intérieur de la poche. Pour cela, des séances un 
peu prolongées, avec des courants faibles, paraissent pré-
férables. Le chiffre de 35 milliampères signalé par l'ora-
teur précédent parait trop fort. Une bonne formule est 
celle qui consiste à ne pas se servir d'un courant pouvant 
décomposer au voltamètre plus d 'un centimètre cube 
d'eau en dix minutes. 

(iCommunication au Congrès de Marseille (1891) de l'As-
sociation française pour l'avancement des sciences.) 

Angine de poitrine. 

Deux enseignements électro-thérapeutiques importants 
me paraissent ressortir des expériences que je viens d'ex-
poser. D'une part , à l 'aide de l'excitation électrique de 
sensibilité du mamelon ou de la peau, pratiquée loco 
dolenti, il est possible : 1° de faire cesser complètement et 
à l 'instant même un accès d'angine de poitr ine; 2° d'en-
rayer la marche de cette maladie, et peut-être même de 
la guérir définitivement. 

Le premier fait est incontestable, car les expériences 
tentées sur ce malade, au moment de ses accès, soit à 
leur début, soit pendant leur cours, ont toutes donné des 
résultats absolument identiques, c'est-à-dire qu'elles l 'ont, 
chaque fois, fait passer subitement d 'un état de souffrance 
et d' angoisses inexprimables au calme le plus parfait. 
Ce fait a d 'autant plus de valeur que, depuis près de six 
mois, les médications les plus variées n'avaient eu aucune 
prise sur les accès, et qu'on a vu jusqu 'à présent, dans 
tous les cas rapportés par les auteurs , la thérapeut ique 
rester à peu près impuissante contre cette affection. 
. Le mode de trai tement que je signale à l 'attention de 
mes confrères, n'eût-il prise que sur l'accès lui-même, sans 
modifier en rien la marche ultérieure de la maladie, que 
la thérapeutique de 1' angine de poitrine y gagnei'ait néan-
moins, puisque le médecin pourrai t espérer désormais 
non seulement débarrasser les malades de leurs horribles 
souffrances, mais encore prévenir peut-être une mort fou-
droyante qui termine quelquefois l'accès, et de cette façon 
se donner le temps de combat t re la maladie par les 
moyens rationnels dont l 'action est nécessairement plus 
ou moins lente. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 



Aphasie. 

D'après le Dr Arthuis, l 'électricité statique ne serait pas 
sans améliorer celte curieuse maladie. 

Apoplexie méningée. 

Dans l 'apoplexie méningée, l 'emploi du courant galva-
nique peut être d 'une utilité manifeste. L'application se 
guide sur le siège de l 'hémorragie et son étendue pro-
bable : l 'action stable du courant, les deux pôles l'un 
après l 'autre, aura sa raison d'être ici, pour obtenir les 
actions catalytiques destinées à produire la résorption et 
la nutr i t ion. 

En outre, le trai tement périphérique de la partie peut 
être paralysée, aneslhésiée et même atrophiée. 

( E R B . ) 

Asthme. 

L'asthme cède facilement au t ra i tement électrique. 
Duchenne (de Boulogne), dans son beau traité de 1"Electri-
sation localisée, étudie longuement l'étiologie et le traite-
ment de cette cruelle et si dangereuse maladie. L'illustre 
médecin a constaté que la faradisation localisée a promp-
tement raison des accès les plus rebelles et finit par 
vaincre l 'affection. 

Le I)'" Arthuis de son côté a vu l'accès s 'arrêter « comme 
par enchantement » dès que le malade était soumis au 
bain électro-statique. 

État asthmatique. — J 'ai eu l'occasion d'observer, à plu-
sieurs reprises, que des malades électrisés pour les affec-
tions auriculaires ou oculaires, s tat iquement par influence, 

à faible dose et peu de temps, jusqu 'à la réaction chaude 
et moite (V. Electricité statique par influence, p. 137), ces-
saient d'être oppressés, respiraient amplement et profon-
dement, n'avaient plus, la nu i t , la poitrine ronflante, 
dormaient naturel lement et pouvaient ensuite monter sans 
difficulté ni oppression. 

La détente de la crispation thoracique se faisait à 
chaque séance, durai t toute la nuit , et après quelques 
séances se prolongeait plusieurs jours . 

Après un retour ultérieur de l 'état asthmatique 1 electri-
sation stat ique par influence ramenait la même détente. 

Ces résultats ont été observés, sans avoir été cherchés ; 
ils se sont produits surtout chez des femmes. 

Je n'ai pas eu à électriser un sujet soumis à une crise 
d 'asthme aiguë. ( B O U C H E R O N . ) 

Ataxie. (Y. Atrophie.) 

Je ne saurais encore formuler une opinion bien arrêtée 
sur la valeur de la faradisation appliquée au t ra i tement 
de cette affection, car mes recherches sur ce point ne 
sont pas suffisantes. Toutefois, les faits que j 'a i recueillis 
me portent à penser que la faradisation localisée est un 
(les meilleurs agents modificateurs qui, à un certain 
moment de l 'ataxie musculaire progressive, puisse amé-
liorer l 'é tat du malade.. . J'ai vu aussi, pendant la pre-
mière période de la maladie , les douleurs de l 'ataxie loco-
motrice diminuer immédiatement , ou disparaître tempo-
rairement, sous l'influence de la faradisation cutanée. 
A une période plus avancée, l 'excitation faradique ne m 'a 
pas paru en général modifier aussi favorablement les 
paralysies des nerfs moteurs du globe oculaire, ni les 
crises douloureuses. Cependant, j e conseille d'essayer 
encore cet agent modificateur qui produit quelquefois 
une amélioration ou un soulagement notable. J'ai vu sou-



vent diminuer , par la faradisation de la peau, l 'anesthésie 
cutanée et musculaire qui ordinairement-, à une période 
avancée de l 'ataxie locomotrice, vient aggraver les troubles 
de la coordination motrice, l ien résulte une grande a m é -
lioration dans la locomotion. 

J'ai appliqué sans résultat appréciable les courants con-
tinus dans cette affection, bien que, depuis plusieurs 
années, j 'aie fait usage de tous les appareils préconisés 
tour à tour et dont je possède la collection. Mais je ne 
veux rien conclure encore d 'une expérimentation que je 
reconnais insuffisante. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

D'après Ftumpf, la révulsion cutanée au moyen du pin-
ceau faradique modifie favorablement la marche de la 
maladie . J 'ai obtenu les mômes résultats en employant 
les étincelles et la friction électrique sur le tronc et les 
membres inférieurs. Toutefois dans l 'appréciation des 
faits de ce genre il faut se rappeler les fréquentes rémis-
sions spontanées de la maladie et l ' irrégularité de sa 
marche . ( Y I G O U R O U X . ) 

C'est encore Duchenne qui a étudié le premier et carac-
térisé cette maladie . 

Son étude est un chef-d'œuvre de méthode et de saga-
cité qui n 'a guère de pair en médecine et même en 
physique. Nous voudrions la donner ici tout entière, 
mais son étendue ne nous le permet pas. Nous renvoyons 
au traité de VEleclrisation localisée, qui doit se trouver dans 
les mains non seulement de tous les médecins, mais 
encore des physiciens et des philosophes. 

Plus que dans toute autre affection, il est nécessaire 
de s 'occuper de la direction du courant et de la région 
que l'on doit électriser. Daus la plupar t des cas, il est , 
préférable d'employer un courant ascendant, c'est-à-dire 
de placer le pôle positif à la partie inférieure, et le pôle 

négatif à la partie supérieure de la colonne vertébrale 
On emploiera de 30 à 60 éléments, et la séance ne durera 
pas plus de dix minutes . . . 

Dans certains cas, on peut n 'agir que sur le système 
général, en employant la galvanisation du sympathique 
On met le pôle positif sur les vertèbres cervicales et lé 
po e négatif sur J'épigastrc. On promène lentement le 
pôle positif le long de la colonne vertébrale. Cette 
metnode n est avantageuse que dans la variété où prédo-
minent les symptômes morbides de l 'appareil respiratoire 
et de f appareil digestif. 

H faut se garder d'électriser pendant les poussées congés-
f e S - ( O X I M U S . ) 

Le D'' Arthuis aurai t arrêté cette maladie par l 'emploi 
de 1 electncité stat ique. 

Je crois qu'en alliant le bain statique accompagné 
<1 etmcelles sur la moelle et les membres inférieurs au cou-
rant continu, descendant, de 8 à 10 mill iampères et d'une 
duree de six à dix minutes, on évitera d'une par t le 
retour des douleurs en même temps qu'on agira puissam-
ment sur la motilité. 

La faradisation est tout à fai t contre-indiquée dans le 
traitement de l 'ataxie. Quelques auteurs l 'ont appliquée, 
mais, outre qu'elle ne semble pas avoir fait merveille, ce 
genre d'électrisation ne laisse pas que de fatiguer, peut-
être même irriter la moelle, ce qui parait peu souhaitable 
dans l 'ataxie locomotrice. ( L A R A T . ) 

Le D'' Joffroy applique la galvanisation f réquemment 
inversée qu'il regarde comme une méthode des plus éner-
giques chez les malades at teints d 'ataxie locomotrice, 
mais il ne cherche qu'à exciter par ce moyen la nutri- ' 
bon dans les membres malades . 



Atrésie. 

Atrésie du canal utérin. — Que l 'atrésie siège dans 
n ' impor te quelle par t ie du canal u tér in , le t r a i t emen t élec-
t r ique est le même . . . 

On aura recours , dans le cas d 'a t rés ie ou de rétrécisse-
m e n t du canal u tér in , à une chimicaus t ie négative intra-
u té r ine avec l ' hys té romèt re en plat ine. L'électrode cutanée 
en te r re glaise é tan t placée sur le ventre de la femme, on 
commence couple pa r couple l 'application du courant 
négatif à l 'é lectrode en plat ine. On commence pa r 30 mil-
l iampères pour por te r r ap idemen t le couran t de 50 à 70, 
au besoin à 100 mil l iampères . 

Je citerai une f e m m e que j ' a i vue avec le Dr Michaux 
(d'Aubervilliers), et qui souf f ra i t cons t ammen t , depuis des 
années , avec des exaspéra t ions d iu rnes quot id iennes que 
r ien ne pouvai t ca lmer , qui avait tout pris et t ou t fai t , et 
qu 'une seule applicat ion de chimicaust ie négative a gué-
rie. C'était une atrésie de l 'orifice cervical. ( B R I V O I S . ) 

Atrophie musculaire. 

Elle peu t être produi te pa r les mécanismes les plus 
divers et p roveni r de lésions nerveuses pér iphér iques ou 
centrales t rès différentes quan t à la n a t u r e et à la gravité. 
On ne peut donc pas par ler du t ra i t ement de l'atrophie 
muscu la i re sans spécifier la variété que l 'on a en vue. 

L 'é lectr isal ion localisée est f r anchemen t nuisible dans 
la p lupa r t des a t rophies dégénérat ives ; elle peut être 
indifférente ou m ê m e favorable d a n s l e s a t rophies simples. 

( V I G O U R O U X . ) 

Electrisation de la moelle avec un couran t constant et 
d 'une intensi té moyenne (30 à 40 éléments) , et, pendant 

cinq a d ix minutes , appl iquer l 'é lectrode positive su r la 
moelle et l ' aut re sur les nerfs ou les p lexus r e n f e r m a n t 
les nerfs qui se r enden t a u x muscles a L p h é On " 
en même temps, pendan t cinq ou six m i n u t e s ' 
le Pôle négatif sur les musc J m a l a d e ^ S S e S l 
interruptions. On peu t également , avec les cou an 
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la i res a t rophiées une double excitat ion qui pe rme t t r a i t 
d 'ob ten i r p lus sû remen t la cont rac t ion d 'un plus grand 
n o m b r e d 'en t re elles. 

Atrophie ataxique des nerfs optiques. — L 'a t rophie des 
nerfs opt iques dans l 'a taxie présente quelquefois , ma i s 
r a r e m e n t , u n e m a r c h e t rès r ap ide , en p rodu i san t la 
cécité en que lques mois . 

Le plus souvent l ' a t rophie procède p a r poussées succes-
sives, plus ou moins éloignées, et quelques-unes de ces 
poussées peuvent r é t r o g r a d e r en par t ie . Au t remen t dit le 
m a l a d e peu t recouvri r une pa r t i e de la vision qu 'une 
poussée de l a lésion avait d ' abord annihi lée. 

Mais il f a u t bien d is t inguer ce qui se passe dans la 
vision cent ra le p e r m e t t a n t la lecture, et ce qui se passe 
dans la vision pér iphér ique ou c h a m p visuel. 

Tan t que la vision centra le est conservée ou à peu près, 
le m a l a d e lit, et s 'aperçoit peu de ce qu i lui m a n q u e dans 
sa vision pé r i phé r ique ; il amél iore son c h a m p visuel en 
t ou rnan t la tête. La lésion a t roph ique peut déjà être très 
avancée et t r è s visible à l 'ophta lmoscope , que le malade 
lit encore. 

Aussi tôt que l a vision centra le a été a t te inte , l a possi-
bi l i té de lire cesse, et un trouble énorme est p rodu i t dans 
la fonction visuelle, don t le c h a m p visuel s 'étai t peu à peu 
ré t réc i . 

En t enan t compte de cette dist inction qui est capitale, 
p o u r appréc ier les résu l ta t s des t ra i tements , on constate 
que souvent les poussées ré t rocèdent u n peu. Mais que la 
ma lad i e semble suivre une marche fa ta le , quoique irré-
gul ière . 

La galvanisation semble faciliter la ré t rocession légère 
de la poussée. Elle d iminue souvent le phénomènes-
d 'exci ta t ion , les phosphènes , l ' agi ta t ion cérébrale. Mais à 
condi t ion de l ' employer à petites doses 2 à 4 milliampères, 

5 à 10 minutes , puisqu' i l s 'agit de ca lmer et non d 'exci ter . 
La place des pôles à la n u q u e au f ron t pa ra î t indiffé-

rente. 
La lésion, ni la ma lad ie en el les-mêmes, ne sont mo-

difiées d 'une maniè re cer ta ine . ( B O U C H E R O N . ) 

Avortement. 

Tous les a u t e u r s s 'accordent à dire que l 'électricité est 
incapable de provoquer l ' avor tement , m ê m e dans les pre-
miers mois de la grossesse. 

Bains électriques. 

Le bain électrique p rop remen t dit (électro-stat ique) a 
une action r e m a r q u a b l e sur la nu t r i t i on . La composit ion 
de l 'ur ine est r a p i d e m e n t modifiée dans le sens n o r m a l 
(Damian). En outre , j ' a i cons ta té , ainsi que plusieurs 
observateurs, que le bain électrique élève la t e m p é r a t u r e 
du corps de p lus ieurs d ix ièmes de degré (de 6 à 8). 

Quant aux bains hydro-é lec t r iques , ils se p rê t en t diffi-
cilement à une application m é t h o d i q u e . 

( V L G O U R O U X . ) 

f-es bains électriques sont ou f rankl in iens , ou vol-
laïques, ou faradiques . Ils ont chacun leurs proprié tés 
spéciales. 

Le bain f rankl in ien a une heureuse influence sur la 
nutrition. C'est aussi un puissan t sédatif. (V. Sédation.) 

Pour les bains vo l ta ïques et f a r a d i q u e s , les résul ta ts 
sont aussi favorables, ma i s ils nécessi tent une ins t rumen-
tation éno rme , M. Trouvé a cependant simplifié beaucoup 
cet encombran t matér ie l . (Voir p . 459.) 

Bain faradique gynécologique. — Je conseille d 'employer 



une électrode vaginale que l a f e m m e peut in t roduire 
el le-même dans le vag in , assez p ro fondémen t pour 
a t te indre le col de l 'u té rus . L'électrode b i furquée sus-
pubienne peut éga lemen t être employée. Chez les vierges, 
on donne ra la préférence à ce mode d 'appl icat ion. 

( B R I V O I S . ) 

Bain faradique pratique. — On place un pôle à l a nuque , 
le positif de préférence , et l ' au t r e clans une cuvette, r e m -
plie d 'eau salée tiède, dans laquelle t r empen t les pieds de 
la ma lade . Dix à quinze minu tes de faradisat ion suffisent. 

Ce t r a i t emen t est t rès employé à l ' é t ranger , en Amé-
r ique par t icu l iè rement , où les jeunes filles mal réglées 
p rennen t des bains f a rad iques , c o m m e en France on prend 
des ba ins de pied plus ou moins sinapisés. C'est un 
r emède popula i re . Les bains électriques sont toniques et 
ca lmants . Ils donnen t le ca lme et le sommei l aux jeunes 
filles ou aux jeunes f emmes nerveuses, hystér iques . Le 
bain ca lmant par excellence est le bain f rank l in ien . 

( B R I V O I S . ) 

Blépharospasme. (Y. Tic convidsif de la face.) 

Dans un cas de b l épha rospasme , l 'applicat ion catapho-
ré t ique de la cocaïne, p ra t iquée près de l 'angle extérieur 
de l 'œil , a p rodui t une d iminut ion m a r q u é e dans l 'étendue 
et la f réquence du mouvement . Je suis pe rsuadé pourtant 
que les résul tats eussent été meil leurs encore si nous 
disposions de médicaments agissant sur les nerfs moteurs 
comme les anes thés iques agissant sur les nerfs sensitifs. 
L 'a t ropine et la curar ine ne me para i ssen t pas répondre 
au but à a t te indre . ( K E I T H . ) 

Catalepsie. 

Onimus r e c o m m a n d e l 'emploi soit des courants conti-

nus, soit des couran t s indui ts . Il ne se prononce catégo-
r iquement ni pour les uns, ni pour les au t res , ni p o u r 
l 'alliance des deux : il semblera i t pencher cependant pour 
les c o u r a n t s continus. 

Chancres. (V. Ulcères.) 

Chorée. 

En pa r l an t du t r a i t emen t de cet te affection, il fau t se 
rappeler que dans sa l'orme c o m m u n e elle guér i t sponta-
nément dans l 'espace de t rois mois . 

P o u r ce qui est des chorées de p lus longue durée , la 
pathologie n 'es t pas encore fixée sur leur véri table signi-
fication. Aussi n 'est-ce que pour m é m o i r e que je citerai 
deux cas de ce genre guér is en quelques semaines pa r 
l'électricité s ta t ique , à savoir u n e hémichorée d a t a n t de 
trente ans et une chorée général isée d a t a n t de huit ans . 

( V I G O U R O U X . ) 

Les cou ran t s indui t s n 'ont aucune efficacité dans la 
chorée : cer ta ines observat ions semblent m ê m e faire sup-
poser que les mouvemen t s choré iques sont augmentés 
sous leur influence. Les cou ran t s cont inus jou issen t , au 
contraire, d 'une efficacité incontestable . Nous avons vu 
cette affect ion céder au bout de cinq à six séances. 

L'expérience nous a démont ré que le cou ran t ascendan t , 
malgré sa plus g rande excitabili té, et peut-êt re à cause 
même de cette excitabil i té, a une action plus sûre que le 
courant descendant . On l 'appl ique soit sur la moelle seule, 
soit sur la moelle et sur les m e m b r e s a t te in ts . La durée 
de l 'éleclrisation doit ê t re de dix à quinze m i n u t e s ; le 
nombre d 'é léments , de 10 à 25 p o u r la moelle, de 30 à 40 
pour les m e m b r e s . Ce n o m b r e devra, du res te , var ie r sui-
vant la tolérance du m a l a d e . 



A la suite de la chorée, il survient quelquefois des para-
lysies des membres affectés, et l 'application des courants 
continus est, dans ces cas, d'une grande utilité. On 
emploie alors un courant descendant, le pôle positif étant 
placé sur les vertèbres cervicales, et le pôle négatif sur les 
muscles paralysés. On devra, au commencement de la 
séance, faire quelques interruptions, ou promener le 
tampon le long du t rajet des nerfs moteurs. 

( O N I M U S . ) 

L'électricité statique est le meilleur moyen curatif 
contre la chorée, plus souvent appelée danse de Saint-Guy. 
qui f rappe tous les âges, mais surtout l 'enfance de dix à 
douze ans. ( A R T H U I S . ) 

On emploiera, avec avantage, l 'association de la statique 
(bains de dix minutes, sans excitation autre que le souffle) 
avec le courant ascendant à faible intensité, de 6 à 8 mil-
l iampères. ( L A R A T . ) 

D'après toutes les observations assez nombreuses où 
l'électricité a été essayée, on peut conclure que l'électri-
cité d'induction, loin d'être efficace, comme l 'ont cru 
quelques médecins, est, au contraire, dangereuse.. . Les 
courants continus ont une faible action. 

L'électricité statique nous semble présenter de remar-
quables avantages dans le t rai tement de la chorée comme 
dans celui de l 'hystérie. ( B A R B E T . ) 

Chute de l'utérus. 

Dans les cas d'abaissement marqué ou de chute de l'uté-
rus, la faradisation seule ne guérit pas, mais peut être un' 
adjuvant efficace. On peut en effet agir sur les ligaments 
ronds par la faradisation bi-inguino-utérine; pour cela, 

l 'excitateur négatif é tant engagé aussi profondément que 
possible, on applique deux boutons mouillés, positifs, des 
deux côtés du pubis, sur l 'épanouissement cutané des 
ligaments ronds, à leur sortie du canal inguinal. 

Pour agir sur les parois du vagin, on emploie la fara-
disation bi-inguino-vâginale. Ici, les deux boutons positifs 
étant appliqués au niveau des orifices cutanés du canal 
inguinal, le rhéophore négatif est at taché à un speculum 
plein situé dans le vagin. 

Dans ces différentes faradisations, les séances doivent 
être de trois minutes, en les comptant soit du début de 
la faradisation, soit de celui des contractions. Jusqu 'à ce 
que celles-ci apparaissent, il est nécessaire d 'augmenter 
l 'intensité des courants, doucement et d 'une manière con-
tinue. Quand les contractions ont été obtenues, l 'intensité 
ne peut plus être augmentée que de loin en loin. 

Ce trai tement peut être employé d 'une menstruat ion à 
l 'autre. Le premier mois, les séances doivent être quoti-
diennes et plus rares les mois suivants. ( B A R D E T . ) 

Chute du rectum. 

En résumé, il me parai t ressort ir de ce fait que l 'atonie 
du sphincter de l 'anus est la cause réelle du prolapsus du 
rectum, préalablement détaché des par t ies voisines, sous 
l'influence d'un état pathologique quelconque, et que l'on 
empêche ce prolapsus en rétablissant la tonicité du 
sphincter de l 'anus. 

On a vu que la faradisat ion à intermittences rapides 
empêche la chute du rectum, en resti tuant au sphincter 
de l 'anus la force tonique qu'il avait perdue. 

Deux faits nouveaux, exposés dans l'édition précédente, 
sont venus confirmer l'efficacité de la faradisation du 
sphincter de l 'anus dans le trai tement de la chute du 
R E C T U M - ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 



Congestion de l'œil. 

Faradisat ion du globe oculaire. L'électrode positive 
appliquée sur les paupières ; la négative à la nuque . 

Et encore faradisation négative des carotide=. 
( V l G O U R O U X . ) 

On devra avoir recours aux courants faibles et peu pro-
longés; appliqués comme nous l'avons dit : le pôle négatif 
sur le f ront , le pôle positif sur le cou; quatre a six ele-
ments Leclanché accouplés en tension suffiront a la medi-
cation, et le courant ne devra pas passer plus de quatre 

à cinq minutes . . 
Les courants hyposthénisants conviennent aussi dans 

les cas où il y a congestion des membranes externes, par 
paralysie des vaso-moteurs . 

Certaines observations, que je relaterai dans un autre 
travail, m 'on t conduit à penser que la conjonctive catar-
r h a l était le résultat d'une paralysie des vaso-moteurs. 
J'ai donc appliqué les courants hyposthénisants anti-con-
gestifs, et j 'ai constaté consécutivement un abaissement 

de t empéra tu re . 
I orsqu'il s 'agit d 'agir sur la circulation du fond de 1 œil, 

ralentie par diverses causes pathologiques, l'intervention 
des courants électriques peut être très favorable en acti-
vant cette circulation, en amenant une répletion des vais-
seaux, et en rappelant par cela même la vie dans des 
organes plus ou moins privés de leur excitabilite. 

( G I L L E T D E G R A N D M O X T . ) 

Constipation. 

Galvanisation discontinue du rectum : intensité 8 a 
10 mill iampères, durée quinze à vingt minutes. Repos de 
dix minutes au milieu de la séance. ( B A R D E T . ) ' 

Contracture. 

La contracture peut être traitée avantageusement pa r 
le transfert ainsi que j e l'ai mont ré{Progrès mëd., 1878). 

En général il est préférable de ne pas traiter locale-
ment ces contractures que toute excitation de voisinage 
ne fait qu 'augmenter . Il vaut mieux attendre leur dispa-
rition, lorsqu'elles ne sont pas immédiatement dange-
reuses, de l 'a t ténuat ion de la diathèse par un t rai tement 
approprié (franklinisation). 

La même réflexion s 'applique aux contractures secon-
daires des hémiplégiques. ( V I G O U R O U X . ) 

On emploie un courant de 30 à 60 éléments, à direction 
descendante, le long du nerf qui se rend au muscle con-
tracture. Chaque séance devra durer de dix h quinze 
minutes. 

Pour la contracture hys tér ique , on peut souvent 
employer avec avantage les courants faibles et permanents . 

( O . X I M U S . ) 

Le Dr Arthuis recommande la franklinisation. 
On prat ique la galvanisation positive du muscle con-

tracture avec un courant d 'une intensité assez élevée, 
environ 15 millièmes. Cette galvanisation a pour but de 
laire cesser le spasme dans le muscle contracture. 

( B A R D K T . ) 

Coup de fouet. 

... Le coup de fouet contre lequel on peut employer avec 
succès la faradisat ion, pratiquée comme ré.vulsiL 

( B O U D E T D É P A R I S . ) 



Crampes. 

La crampe vulgaire cède d 'habi tude très facilement à 
la franklinisation (friction électrique). OU vrit ainsi dis-
paraître en quelques séances des crampes qui tourmen-
taient les malades depuis des années. Il y a cependant des 
cas rebelles à tous les moyens. ( V I G O U R O U X . ) 

Les crampes sont des contractions musculaires doulou-
reuses, mais de courte durée, qui surviennent spasmodi-
quement chez certaines personnes, lesquelles, le plus 
souvent d'ailleurs, sont en état de santé. 

Ces c rampes occupent ordinairement les muscles flé-
chisseurs des membres , surtout ceux des membres infé-
r ieurs . Elles siègent quelquefois aussi clans lesmuscles du 
tronc et semblent constituer alors de véritables névroses; 
on appl iquera un courant descendant de 30 à 40 éléments, 
le pôle positif étant placé sur le centre nerveux, vers la 
racine des nerfs', et le pôle négatif étant promené sur le 
muscle contracturé. ( O N I U U S . ) 

Crampes professionnelles. 

Le trouble fonctionnel que l'on désigne à to r t sous ce 
nom provient le plus souvent d 'al térat ions nerveuses péri-
phériques ou musculaires dépendant du rhumatisme 
chronique et pouvant donner lieu à diverses manifesta-
tions névropathiques chez les sujets prédisposés. 

Quelquefois il marque le début d'une sclérose en pla-
ques, d'une paralysie agitante, d 'une paralysie générale 
progressive, ou bien encore il est le résidu d'une légere 
atteinte d'hémiplégie cérébrale. 

Il faut du reste se rappeler que, ainsi que le dit Du-
chenne (de Boulogne), la crampe professionnelle n'est pas 

nécessairement une crampe. Ce peut être un tremble-
ment, une paralysie temporaire , une douleur. 

Dans les cas de la première catégorie (altération nervo-
musculaire périphérique) j ' a i cons tamment réussi au 
moyen du t ra i tement suivant : 

1° Gymnastique intensive consistant en deux ou trois 
séances quotidiennes poussées jusqu ' à la plus grande 
fatigue supportable. Les mouvements exécutés sont em-
pruntés en partie à la gymnast ique de la main instituée 
par Jackson en 1866. Leur choix dépend d 'une analyse 
minutieuse de l 'état fonctionnel des muscles. 

2° Franklinisation dont l 'objet est double. D'abord elle 
sert à dissiper et à faire supporter la fat igue occasionnée 
par la gymnastique ; en second lieu son intervention est 
nécessaire pour remédier à l 'état névropathique et dyna-
mique (arthrit ique le plus souvent) des sujets. 

Duchenne (de Boulogne) avait formellement conclu de 
ses observations que ni Y électricité ni la gymnastique ne 
sont d 'aucune utilité dans les crampes professionnelles. 
On voit que les mêmes mots ne désignent pas toujours 
les mêmes choses. ( V I G O U R O U X . ) 

Crampe des écrivains. — Nous avons obtenu quelques 
améliorations, mais cette affection est des plus rebelles. 
Lorsqu'il existe en môme temps des phénomènes paré-
tiques, la guérison est plus facile à obtenir. Dans ces cas, 
il faut procéder de la manière suivante : on fait passer un 
courant ascendant, pendant dix minutes environ, sur le 
bras malade, en met tant le pôle négatif sur la nuque et 
le pôle positif sur les muscles de l 'avant-bras, surtout sur 
ceux du pouce. On termine par un courant ascendant 
d'une intensité moyenne appliqué pendant une minute sur 
les vertèbres cervicales. On fait une séance tous les jours 
ou tous les deux jours , en ayant soin de recommander 
au malade de suspendre, pendant toute la durée du trai-



tement , ses t ravaux habi tuels , et d 'exercer , au contraire , 
ceux des muscles du bras qu i , avan t , fonct ionnaient peu. 

On a publié quelques observat ions de c r a m p e des écri-
vains guérie p a r les a iman t s . Cela t endra i t à prouver que 
cette affection est souvent une névrosé simple. Quoi qu'il 
en soit, il y a une t rès g rande variété dans tous ces cas, 
et il suffit souvent q u ' u n e personne ait un peu de r a ideu r 
dans la m a i n , ou qu'elle écrive plus difficilement, pour 
qu 'auss i tô t on cra igne que ces symptômes ne soient ceux 
de la c rampe des écrivains. Il en est de même souvent 
pour les t r emblemen t s , et nous avons vu assez souvent 
fa i re cette m ê m e er reur , p o u r un commencement de para-
lysie ag i t an te . 

Aussi ne faut-i l pas se hâ t e r de croire à une guérison 
de c rampe des écr ivains; celle-ci, lorsqu'el le est bien con-
firmée ancienne, et que les spasmes surviennent dès que 
le ma lade saisit la p lume , est une des malad ies les plus 
rebelles. Nous n 'avons obtenu que des résul ta ts relative-
m e n t sa t i s fa isants dans les cas anciens ; pa r contre, nous 
avons dé te rminé des guérisons dans les cas récents et 
qui n 'ava ient qu 'un spasme modéré et ne survenan t que 
len tement . 

A côté du t r a i t emen t électrique, il faut , c o m m e nous 
l 'avons déjà dit , que le ma lade cesse ou tou t au moins 
m o d è r e l 'exercice d 'écrire. 

Un po in t impor t an t est l 'emploi de cer ta ins porte-
plumes. Sans entrer dans de longues considéra t ions sur la 
prédisposi t ion a u x c r a m p e s que donne les porte-plumes 
minces nous d i rons en un mot , qu ' i l fau t re jeter les porte-
p lumes métal l iques et tous ceux, quels qu ' i ls soient, qui 
sont lourds , ou qui ont la forme d 'une massue , la partie 
la plus épaisse é tant en hau t . Il fau t au con t ra i re choisir 
des por te -p lumes légers, en liège pa r exemple, très épais 
du bas, de maniè re que les doigts ne soient pas obligés 
de se r app roche r beaucoup. C'est là une sorte d'hygiène de 

l 'écrivain qu' i l fau t employer dès que les premiers symp-
tômes appara issent et qu'il est uti le de p ra t ique r cons-
t a m m e n t m ê m e avant toute mani fes ta t ion ano rma le . 
Enfin, il est uti le de se servir d 'encre m a r q u a n t faci lement 
et bien, car avec les encres pâles, on a une tendance à 
presser plus fo r tement sur la p l u m e , ce qui finit assez 
rap idement p a r fa t iguer la main et à donner une sorte 
de con t rac ture consécutive. ( O N I M U S . ) 

Crampes des violonistes, des télégraphistes. — Les 
crampes les p lus f réquen tes ap rès celles des écrivains, 
sont les c rampes des violonistes et celles des employés du 
té légraphe. P o u r ces deux affections on obt ient peu t -ê t r e 
des résu l ta t s plus favorables , à m o i n s que la ma lad i e ne 
soit t rès ancienne . 

11 faut , avant tout t ra i t ement électrique, que les ma lades 
consentent à p rendre un cer ta in t emps de repos, car , s'ils 
continuent à j oue r du violon, il n 'y a ni guérison ni amé-
lioration possible. 

Le m o d e opéra toi re est le môme que p o u r la c r a m p e 
des écrivains, et le pronost ic en est bien plus favorab le . 
Nous avons, en effet, obtenu de bons résul ta t s et des 
guérisons dans les cas de c rampe des violonistes et dans 
le mal télégraphique. ( O N I M U S . ) 

Nous ne croyons pas que l 'électricité puisse ê t re consi-
dérée c o m m e un r emède rad ica l dans ces spasmes de la 
motilité, dus à des excès d 'exercice; il est évident que la 
première condit ion de guér ison 'est la suppress ion de la 
cause, chose presque impossible à obteni r du m a l a d e , 
puisque c'est exiger l ' abandon de sa profession. 

( B A R D E T . ) 

On a eu des succès bri l lants avec la galvanisat ion, on 
en a eu aussi avec l 'électricité s ta t ique. Enfin la l à rad i -
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sation des muscles homologues et symétriques de ceux 
atteints parai t être une bonne méthode. 

En face d 'une affection spasmodique ou d 'une contrac-
ture, nous conseillerons volontiers d'essayer tout cl'abord 
la galvanisation en plaçant le positif sur le» centres et en 
promenant le négatif sur les muscles malades . Employer 
des courants faibles de 3 à o mill iampères. Séances de 
six à hui t minutes. 

Si ce t rai tement reste inefficace, essayer le souffle s ta -
tique prolongé sur la région, puis de la faradisation des 
muscles antagonistes . Les crampes professionnelles si 
rebelles d 'habitude nécessitent souvent l 'emploi combiné 
des divers moyens que je viens d ' indiquer. Il est bien 
rare toutefois qu'avec un trai tement judicieux et pat ient 
on n 'obtienne point une amélioration. Benedickt at t r ibue 
une efficacité toute particulière aux commutat ions de 
courant effectuées à nombreuses et diverses reprises dans 
la région de la crampe. Ce moyen a pu donner des suc-
cès, mais il n'est point toujours inoffensif. Nous l 'avons 
vu, dans un cas, aller totalement à l 'encontre du but pro-
jeté et augmenter la contraction. 

Le t rai tement de la crampe des écrivains semble avoir 
lait, ces derniers temps, un pas en avant. Le Dr Vigou-
roux aura i t eu vingt-cinq succès sur vingt-cinq cas. Mal-
heureusement il n 'a rien encore publié de détaillé sur un 
sujet aussi intéressant1 . Quoi qu'il en soit la méthode qu'il 
emprunte en part ie au massage consiste à masser éner-
giquement les muscles malades, et à leur faire exécuter 
des mouvements gymnastiques spéciaux, puis à les élec-
triser s tat iquement avec (1e fortes étincelles sur toute la 
surface du corps. 

Dans un cas de tic douloureux de la face extrêmement 
rebelle nous avons vu Boudet de Par is employer des ai-

r 
' Voir plus haut son appréciation inédite. 

guilles implantées profondément dans la face, sur la tête 
desquelles étaient déchargées des étincelles statiques. Ce 
moyen énergique a donné un excellent résultat, mais il 
est assez douloureux pour qu'on ne l 'emploie qu 'à la der-
nière extrémité . ( L A R A T . ) 

Danse de Saint-Guy. (V. Chorée.) 

Dilatation de l'estomac. 

La véritable dilatation est beaucoup plus rare qu'on 
ne l'a dit dans ces dernières années. Chez la plupart des 
malades qui se présentaient avec ce diagnostic, j 'ai vu 
les symptômes dyspeptiques disparaî t re après quelques 
séances de franklinisation (bain, friction générale, é t in -
celles sur la région). 

Dans les cas de dilatation vraie, les étincelles me parais-
sent aussi utiles. 

On peut également employer la faradisation ou mieux 
la galvanisation (chocs galvaniques ou alternatifs). Dans 
ce dernier cas, le courant agit très bien à travers la paroi 
et on n'a pas besoin de recourir à une électrode viscérale. 

( V I G O U R O U X . ) 

Lavage de l 'estomac, catélectrode intra-stomacal formé 
d'eau de Vichy ordinaire. 

Le pôle extérieur est constitué par une large plaque 
placée soit au creux épigastrique, soit dans le dos. 

Le courant galvanique doit être d'environ 8 mi l l iam-
pères et continué pendant six à huit minutes, le pôle né-
gatif étant intra-stomacal. 

Le courant faradique qui sera fourni par une bobine à 
lil moyen durera quatre à cinq minutes et devra être 
poussé jusqu 'à ce que le patient éprouve une sensation 
légère de contraction dans la région épigastrique. 

( L A R A T . ) 



On a essayé contre cel te affection la fa rad isa t ion ex té-
r ieure des parois abdomina les ou la faradisa t ion directe 
p rodu i te à l 'a ide d 'un exci ta teur in t rodui t dans la cavité 
m ê m e de l 'organe. Cette p ra t ique ne nous pa ra i t nulle-
m e n t just i f iée, c a r i e s in termi t tences rap ides des couran t s 
induits ne peuvent avoir qu 'une action f rès l imitée su r les 
muscles lisses de l a tun ique de l ' e s tomac ; on sai t en effet 
que les musc les lisses se cont rac ten t t rès lentement . Nous 
préférons de beaucoup l 'emploi de la galvanisat ion inter-
rompue . 

Le t r a i t emen t doit être d'assez longue durée et pro longé 
p e n d a n t des semaines avec une g rande pat ience : comme 
dans le t r a i t emen t du vomissement nerveux où il fau t em-
ployer le tube Faucher et agir sur la paroi de l 'es tomac 
par l ' in termédia i re d 'une assez g rande quant i té de l iquide ; 
seulement comme il s 'agit d 'obteni r une excitat ion, c'est 
l 'électrode négative qui doit ê t re in t rodui te dans l'esto-
mac, le pôle positif é t an t appl iqué pa r une large plaque 
sur la région épigast r ique. L'intensité du couran t doit 
ê t re assez for te , 12 à 15 mil l ièmes; il est utile de faire 
des in te r rup t ions à l ' a ide du m é t r o n o m e dont les pointes 
doivent ê t re disposées de man iè r e à plonger assez profon-
dément dans le mercure . Les séances doivent avoir une 
d u r é e de dix minutes environ. ( B A U D E T . ) 

Douleurs (V. Névralgies). 

Douleur ovarienne (V. Ovarite). 

On ne peut ind iquer une formule générale ; le choix du 
procédé dépend év idemment de la cause présumée de la 
douleur . 

L'ovarie ou ovaralgie hys té r ique est a i sément soulagée 
ou suppr imée pa r l 'é lectr isat ion loco dolenli (friction 
électr ique, faradisa t ion ou galvanisat ion positives). 

( V I G O U R O U X . ) 

Il faut soigner i m m é d i a t e m e n t t o u t e ma lade a t te inte 
de douleur ovarienne. Cette règle souffre les except ions 
suivantes nécessitées p a r des compl ica t ions i n f l a m m a -
toires « te rmes ou circum-utér ines et par t icu l iè rement 
des annexes . Il vaut mieux s 'abs teni r p e n d a n t les pé -
r iodes mens t rue l les ; m ê m e dans ce cas, il n 'en résul te ra i t 
aucune pe r tu rba t ion fâcheuse . 

Pour nous r é s u m e r , nous d i rons en t e rminan t : il fau t 
faradiser l en tement , p rogress ivement , sans aucun à-coup 
en débu tan t pa r zéro, sans j a m a i s se h â t e r . 

Je dois a j o u t e r que la faradisa t ion vaginale, appl iquée 
aux f emmes grosses, n 'en a j a m a i s fai t avor te r aucune 
comme quelques a u t e u r s le pré tendent . 

Opération. — Faradisation ( f i n a l e , — nécessité. ) 
n ( utérine, - choix. curat.vc. 

\ vaginale bipolaire. 
tleclrode. ; utérine bipolaire. 

( utérine unipolaire, - nécessité, 
i Tension. 

Courant. • Quantité. 

Intm, , iu T o n f ' ° n e t q u a n , i l é alternatives, - exception. 
Slrée QiÎrr mfn S " P P - ° m b l e ' ~ zéro au maximum, 

l'effet curaUL a u n e demi-heure proportionnelle à 

Antisepsie. - Plus rigoureuse dans la faradisation utérine. 
( B R I V O I S . ) 

Dysménorrhée (V. Aménorrhée). 

Dyspepsies gas t r iques . 

On peut dire que les t roubles de cet o rd re sont ceux 
qui ceden t l e plus a i sément et le plus c o n s t a m m e n t à la 
ranklnnsa t ion , et cela d 'une façon généra le , abs t rac t ion 

laite de 1 espèce ch imique de la dyspepsie. 

( V I G O U R O U X . ) 



Je conseillerai d'essayer l 'électrisation statique et simul-
t anémen t le courant galvanique avec pôle négatif en avant, 
positif en arrière. Cette méthode m 'a donné à plusieurs 
reprises la plus grande satisfaction. ( L A R A T . ) 

Eléphantiasis. 

On calmera les douleurs au moyen des courants fara-
diques de tension, c'est-à-dire avec la bobine induite au 
(il fin et long, et avec l 'électrode bipolaire en charbon, 
promenée sur les points douloureux. 

Les séances dureront de cinq à vingt-cinq minutes, jus-
qu'à ce que les douleurs soient calmées ou atténuées. 
Les séances auront besoin d'être répétées tous les jours 
au moins pendant les trois ou quatre premiers jours . 

Dès qu 'on pourra , on emploiera le courant continu qui est 
plus actif, et dans un but curatif. . . Il ne faudra pas dépas-
ser dix milliampères de crainte de provoquer une escarre. 

Les séances seront longues, un quar t d 'heure , vingt 
minutes, une demi-heure et plus, suivant la tolérance des 
malades. 

On lavera soigneusement les parties avec de l'eau anti-
septique avant et après l 'application électrique. 

On pourra combiner avec avantage la faradisation avec 
la galvanisation. On aura du moins la satisfaction, quand 
la tumeur est douloureuse, d 'apporter une amélioration 
dans la douleur et la gêne qu'elle occasionne. 

On au ra une rémission symptomatique, si on n'a pas une 
régression anatomique. 

On a employé encore contre cette affection la volta-
puncture, avec des aiguilles isolées dans les trois quarts 
de leur étendue, qu'on introduit au nombre de six à douze 
dans chaque tumeur . 

C'est le procédé qu'emploient les D r s Moncorvo et Araiigo 
de Rio-de-Janeiro. 

On fait l 'anesthésie préalable à l'aide d'un appareil de 
Ilichardson et on introduit les aiguilles antiseptiques. 

Le courant employé est supportable 25 à 30 milliam-
pères. La durée, cinq minutes. 

Cette méthode est appelée électrolyse listérienne. 
On a obtenu d ' importants succès dans le t ra i tement de 

l 'éléphantiasis des grandes lèvres avec cette méthode que 
nous n'avons j ama i s eu l'occasion d'employer. Les mé-
decins qui s'en sont servis pensent que les meilleurs 
moyens thérapeut iques contre cette affection sont l'élec-
tricité, sous la forme de courants induits et continus, et 
l'électrolyse, ensemble ou séparément, suivant les circons-
tances. 

Cette affection étant généralement au-dessus des res-
sources de la thérapeut ique médico-chirurgicale, il est bon 
de connaître un moyen de t rai tement q u f p e u t rendre de 
véritables services. ( B R I V O I S . ) 

Engorgement de l'utérus. 

Dans l 'engorgement simple, on arrive facilement à pro-
voquer des contractions de la totalité de l 'u térus par la 
faradisation abdominale, en appliquant au-dessus du 
pubis, des deux côtés des muscles droits, les boutons at ta-
chés à un rhéophore bifurqué, positif, f e rmant le circuit 
sur l 'abdomen. L'excitateur utérin est ensuite engagé dans 
le col, ou même poussé jusqu 'au fond de l 'utérus, et on 
fixe sur lui le rhéophore négatif. 

En faisant marcher l 'appareil , la bobine induite qui 
porte les rhéophores doit d 'abord laisser découverte la 
bobine inductrice. On augmente ensuite progressivement 
1 intensité du courant suivant la sensibilité du sujet. 

On peut encore employer la faradisation sacro-utérine, 
en glissant sous l 'articulation sacro-vertébrale une plaque 
métallique recouverte de peau mouillée en communicat ion 



avec le rhéophore positif, le négatif aboutissant à un exci-
ta teur utérin. 

Ce procédé est employé pour arrêter les hémorragies 
ou activer le re t ra i t de l 'u térus; il ne nécessite pas l 'em-
ploi d'un aide. 

Dans la faradisat ion lombo-sus-pubienne, un bouton 
humide est appliqué sur la région lombo-sacrée, et un 
second au-dessus du pubis. Le premier reçoit le rhéophore 
positif, le second le négatif. 

En résumé, toutes les fois qu'il y a indication de faire 
contracter l 'utérus en totalité, on peut y arriver par les 
faradisations abdomino-utérine, sacro-utérine ou lombo-
sus-pubienne, qui ne sont que peu ou pas douloureuses. 

( B A R D E T . ) 

Entorse. 

La faradisation énergique (pôle positif sur l 'art icula-
tion) donne les meilleurs résultats dans l 'entorse récente 
et en supprime ou abrège considérablement les suites 
ordinaires . ( V I G O U R O U X . ) 

De toutes les observations, assez rares d'ailleurs, qui 
ont été publiées à ce sujet , il est difficile de conclure dans 
un sens favor.able ou défavorable, mais cependant il paraît 
rationnel de supposer que l'électricité pourra i t agir contre 
l 'entorse à peu près dans le même sens que le massage. 

( B A R D E T . ) 

Epilepsie. 

Les auteurs qui croient avoir obtenu des succès dans 
le t ra i tement électrique de l'épilepsie ont eu manifeste-
ment affaire à des cas d'hystérie. 

La pathologie de l'épilepsie n'est pas assez avancée 
pour que l 'électrothérapie puisse y trouver des indica-
tions. ( V I G O U R O U X . ) 

Le D1' Arthuis recommande l 'usage de l'électricité s ta-
tique. 

On peut dire que toutes les médications ont été 
employées dans cette terrible maladie ; il est malheureu-
sement impossible de dire que l'électricité ait rendu des 
services bien constatés. ( B A R D E T . ) 

Des recherches ultérieures nous fourniront peut-être 
des armes plus efficaces. Mais le champ des recherches 
est encore tout entier ouvert. ( L A R A T . ) 

Excitation. 

Je crois avoir amélioré l 'état de quelques malades, 
exceptionnellement excitables, au moyen du bain élec-
trique positif. 

Dans les cas les plus ordinaires le bain négatif habituel 
suffit. 11 est quelquefois bon d'y a jouter le souffle ou 
même la friction ; mais les étincelles sont ra rement tolé-
R E E S - ( V I G O U R O U X . ) 

Tous les phénomènes qu 'entraîne, en général, une exci-
tation médullaire sont avantageusement modifiés pa r une 
application bien entendue de l 'électrisation galvanique. . . 

Une série d'étincelles appliquées sur toute la surface du 
corps agissent comme un puissant régula teur du système 
nerveux général, l 'excitant s'il est dépr imé, le calmant 
s'il est excité, tendant en somme à le ramener au taux 
N O R M A L - ( L A R A T . ) 

Fatigue musculaire ou contracturie. 

Franklinisation : étincelles sur le rachis et sur les 
masses musculaires ou bien simplement friction électrique 
générale après le bain électrique. ( V I G O U R O U X . ) 



Appliquer, pendant quatre ou cinq minutes, sur le 
muscle atteint, un courant descendant de 30 à 40 cléments 
et même plus, selon la constitution du malade. Dès la 
première séance, il y a une remarquable amélioration, et , 
si l'on répète le même trai tement, on ne tarde pas à 
obtenir une entière guérison. (ONIMUS.) 

Fibromes et fibro-myomes. 

La question du procédé à employer doit encore être 
réservée. Il est à remarquer que les observations de cure 
symptomat ique de fibromes utérins, par des moyens 
beaucoup plus simples que la galvanisation intense, sont 
publiées de divers côtés. Notamment des succès obtenus 
par la seule faradisation intra-utérine ou même abdomi-
nale percutanée. (VIGOUROUX.) 

Le t ra i tement électrique appliqué à celte sorte d'affec-
tion parai t donner de meilleurs résultats que tous les 
aut res modes de t rai tement d'ordre médical. La pre-
mière indication é tant d'être inoffensif, il convient d 'em-
ployer les courants faradiques afin d'éviter la formation 
d'escarres intra-utérines, et de se servir d ' instruments 
stérilisés pa r la chaleur. Contre les hémorragies on in-
t roduira dans la cavité utérine une sonde spéciale1 reliée 
au pôle négatif de l 'appareil, le pôle positif étant repré-
senté par une plaque métallique ordinaire recouverte de 
peau de chamois humidifiée et placée sur la région hypo-
gastrique. 

Une séance de trois à cinq minutes tous les jours ou 
tous les deux jours . Rapprocher les bobines jusqu 'à ce 
que les muscles abdominaux entrent en contraction; éviter 
les applications au niveau de l'orifice interne du col. 

1 Voir p. 457, fig. 244 et 245. 

Contre les douleurs l 'électrode utérine doit être posi-
tive. En général, les métrorrhagies cèdent rapidement 
ainsi que les douleurs. La diminution du volume de la 
tumeur s'observe presque cons tamment dans des propor-
tions variables. Les propriétés antiseptiques que l'on at-
tribue au courant galvanique nous paraissent rien moins 
que demontrées. (V. Annales de gynécologie et d'obstétrique 
annee 1891, «<* de mai , de novembre et de décembre ' 
Stenheil, edileur.) ( M A L L Y . ) 

L'entente est loin d'êire faite sur la question. Si l 'élec-
tnci te a été défendue par des hommes tels que Spencer 
Wels ,Kei th , etc., elle a rencontré des adversaires dans 
MM. Bantock, Phornton, Lawson-Tai t dont l 'appréciation 
ne saurai t être dédaignée.. . La plus entière bonne foi est 
nécessaire de la par t des expér imentateurs pour nous 
faire connaître la valeur exacte de la méthode. Oue 
M. Apostoli nous fasse connaî tre sa statistique intégrale 
Combien de malades ont été t ra i t és? Quels ont été les 
accidents ? Quels ont été les résul tats définitifs ? Qu'il nous 
donne surtout , avec tous les détails nécessaires, quelque« 
observations bien typiques relatives à des cas de myomes 
utérins, dans lesquels les malades ont été suivies assez 
longtemps pour qu'on puisse juger si la méthode est un 
simple palliatif, ou si elle peut être considérée véritable-
ment comme un moyen curat i f . 

La dernière discussion qui s'est produite à la Société 
de chirurgie sur le t ra i tement des corps fibreux de l'u-
térus montre assez que les chirurgiens français ne =e 

a u c u n e i l l u s i o n sur la gravité des opérations qu'ils 
peuvent leur opposer : oophorectomie, hystérotomie 
totale ou partielle; aussi s'efforcent-ils de ne faire de ces 
opérations que l 'emploi le plus judicieux, et ils accueille-
raient certainement avec faveur tout procédé moins grave 
qui pourrait être mis à leur disposition 



Mais, pour les convaincre, il ne suffit pas d 'affirmer 
qu 'on est en possession d'une méthode toute-puissante 
et exempte de dangers . Il faut , par des observations 
rigoureuses, établir le bilan de la méthode, faire con-
naî tre ses indications et ses contre-indications. C'est 
ainsi seulement qu 'on entraînera la conviction des mé-
decins qui savent que toute opération, si brillante qu'elle 
soit, présente des accidents et môme des dangers . 

( K I R M I S S O N . ) 

Je pense, malgré l 'autori té de M. Kirmisson, qu'il est 
actuellement possible de se fo rmer une opinion raison-
née sur les indications, les dangers et les résultats de la 
méthode. D'après les documents publiés, il est hors de 
doute que l'on obtient de bons résultats symptomatiques 
tels que la disparition des phénomènes douloureux et des 
métrorragies ; quant à la tumeur elle-même, il n'est pas 
d'exemple authent ique de sa disparition totale. Dans 
beaucoup de cas l 'utérus complètement enclavé dans le 
petit bassin est redevenu mobile après quelques séances 
d'électrisation. Mais cette diminution du volume de la 
tumeur semble tenir surtout à l 'amélioration de l 'inflam-
mat ion circonvoisine; tout autour du fibrome se trouvait 
un m a g m a inflammatoire, favorablement influencé p a r l e 
t ra i tement . Dans tous les cas les malades obtiennent, en 
somme, le soulagnement de leurs m a u x , puisque les 
symptômes les plus gênants sont améliorés. Donc, le 
principe même de la méthode est bon, et il y a lieu de 
s'en préoccuper plus qu'on ne l 'a fait jusque-là en France, 
ne s e r a i t - ce que pour fixer, contradictoirement , le 
manuel opératoire qui ne me semble pas dès à présent 
formel . — Suit la critique de la méthode intensive d'Apos-
toli et de la méthode à faibles intensités suivie par 
M. Lucas-Championnière et par M. Delestang. de Naiites. 
— M. Larat conclut ainsi : 

Je crois que le procédé d'électrisation galvanique des 
fibromes mérite d'être étudié et définitivement fixé. 

( L A R A T . ) 

Dans tous les cas, il résulte des observations publiées 
que l 'emploi de la cautérisation électrique, pratiquée à 
l'aide de longues aiguilles, a pu donner d'excellents résul-
tats à Omboni et Ciniselli, qui ont vu ainsi disparaître de 
petits fibromes in t ra -u té r ins , polypes non pédiculés. 
D'autre part , si l 'électrisation continue et in ter rompue à 
l'aide du courant galvanique ne guérit pas, c'est-à-dire ne 
fait pas disparaître les tumeurs volumineuses, elle a du 
moins le grand avantage de beaucoup améliorer les phé-
nomènes subjectifs. Nous avons, pour notre compte per-
sonnel, obtenu de bons résultats de cette méthode chez des 
femmes atteintes de fibromes interstitiels qui dé termi-
naient des phénomènes douloureux, intenses, et une réac-
tion du côté de l 'estomac; le développement de la tumeur 
nous a même parfois semblé arrêté, mais jamais nous 
n'avons pu constater la moindre diminution. Assurément, 
comme résultat, c'est peu de chose que la disparition des 
phénomènes subjectifs, mais cependant le procédé est à 
recommander lorsque les autres médications ont échoué. 
Nous employons pour cet usage une électrode utérine 
double, et nous prat iquons les interruptions avec le 
métronome, en employant des courants de faible inten-
sité; dans certains cas, la faradisation à l 'aide de bobines 
gros fil et à interruptions rares produit des effets préfé-
rables à la galvanisation. 

Si la galvanisation devait être portée à une certaine 
intensité, il faudrai t employer une électrode négative 
simple, garnie de peau, placée directement dans le col 
utérin, le pôle positif étant appliqué sur l 'abdomen pa r 
une large plaque. 

Nous nous montrons ext rêmement réservé dans l 'ap-



précialion cle cas de guér ison, d 'a i l leurs fort r a res , donnés 
au su je t du t r a i t emen t des fibromes. Comme Tripier , 
nous pensons qu' i l fau t jusqu 'à nouvel ordre s 'en tenir à 
l ' amél iora t ion des p h é n o m è n e s subjectifs, qu i sont en 
effet amendés pa r l 'é lectr isat ion, à moins que l 'on utilise 
la galvano-punclure, c o m m e moyen de destruct ion dans 
les t u m e u r s fac i lement accessibles, de peti t volume. 

(BAUDET.) 

R É S U M É DU T R A I T E M E N T É L E C T R I Q U E D E S F I B R O M E S 

„ . , . ( chimicaustie intra-utérine, — choix. 
Opération y v o l t a . p u n c t u r e , _ nécessité. 

! platine, — choix. 
i i du D'Apostoli dans cavités \ 

Electrode , , petites et moyennes. l l é c e s s i t c . 
. widijjun \ d u Dr Brivois dans grandes ( 
\ \ cavités. I 

( positif, — dans hémorragie et congestion, — fibromes 
Pôle mous. 

f négatif, — dans fibromes durs, — plus dénutntif. __ 
i haute sans lésion péri-utérine, — supportable 50 à 

, \ 300 milliampères. 
Intensite j f a i b l ( ¡ a v e c l é s i o n péri-utérine, — 25 à 70 milliam-

' pères. 
Durée. — Cinq à douze minutes. — (Cautériser toute la 

muqueuse dans hémorragie.) 
Antisepsie. — Rigoureuse. 
Anesthésie. — Inutile. 

NOTA. — Il sera quelquefois indiqué de commencer par une 
faradisation de tension dans les cas d'utérus sensibles ou irri-
tables. (BRIVOIS.) 

Le D r Gerhung a proposé un nouveau t ra i t ement des 
f ibromes avec un t rocar t à double canule auquel peut 
s ' adap te r une électrode. f 

A l 'a ide du t rocar t pourvu de sa canule il pratique 
u n e ponction dans le corps du fibrome dans le point qui 

lui pa ra î t le plus accessible, soit pa r le vagin, soit pa r la 
paroi abdomina l e . 

Il fixe alors au t roca r t l 'électrode négative et il fai t 
passer dans la t u m e u r , à l 'a ide de l 'électrode externe 
positive de moyenne dimension (de 15 à 20 cent imètres) , 
un couran t var iant de 50 à 1-00 mi l l i ampères et d 'une 
durée variant de cinq à vingt minu te s . 

En re t i ran t le t roca r t , l a canule é tant laissée en place, 
les gaz et les fluides résu l t an t de la décomposi t ion élec-
t rolvt ique s 'échappent g radue l l emen t . Cet écoulement 
cont inue parfo is pendan t plusieurs jours , ce qui semble 
prouver que les effets de l 'électrolyse pers is tent , alors 
que l 'action électr ique a cessé. 

Le ma in t i en de la canule en place pe rme t à l ' opéra teur 
de répéter les appl icat ions é lectrolyt iques aussi souvent 
qu'ille j uge nécessaire sans renouveler la ponct ion . Il per-
m e t e n out re de main ten i r l ' in tér ieur de la t u m e u r en com-
municat ion avec l 'extér ieur , de façon à faciliter l 'é l imina-
tion des fluides qui ne peuvent pas se r é p a n d r e dans les 
tissus et les cavités in te rmédia i res . 

La canule est cons t ru i te de telle sor te qu'elle p e r m e t 
d'être laissée en place dans le vagin (si la ponct ion a été 
faite pa r le vagin) sans que la m a l a d e en soit incommodée . 
Dans certains cas , les ma lades ont pu m a r c h e r pendan t 
le cours du t r a i t ement . 

Les avantages que cet i n s t rumen t présente sur les élec-
trodes pleines sont les suivants, d ' après M. Gerhung : 

i " l ine seule ponct ion est nécessaire ; 
2° L ' ins t rument por te l 'act ion é lectrolyt ique dans les 

parties profondes de la t umeur , ce qui présente un avan-
tage considérable é tan t donné le b u t qu 'on veut a t t e indre : 
la destruction de la vitali té de la t u m e u r ; 

3° 11 assure un d ra inage p e r m a n e n t des p rodu i t s de 
décomposition dont la ré ten t ion dans l ' o rgan i sme a p a r -
fois causé l a m o r t ; 



4° 11 prévient l 'épanchcment du contenu des kystes et 
abcès, et autres liquides dans les cavités et tissus inter-
médiaires, surtout parce que l 'action électrolytique forme 
une gaine qui unit entre eux les tissus perforés. 

Si un kyste ou un abcès a été ouvert accidentellement 
ou volontairement, le fluide contenu dans la cavité servira 
temporairement à conduire le courant électrique dans les 
parois kyst iques. 

En re t i rant le trocart, le contenu des abcès ou des 
kystes s'écoulera au dehors ; on peut alors introduire la 
seconde canule dans le trocart et p rocédera l 'aspirat ion. 

Les deux principes nouveaux sur lesquels s 'appuie cet 
appareil sont les suivants : 

1° Emploi d'une électrode tubula i re ; 
2° Projection et retrai t des liquides dans la tumeur par 

aspira t ion. 
Ce nouveau t rai tement s 'applique non seulement aux 

tumeurs fibreuses et iibro-kystiques, mais encore à toutes 
les autres tumeurs pelviennes et plus particulièrement 
aux cellulites et abcès péri-utérins. 

(.Journal de Médecine de Paris, 13 décembre 1891.) 

Fièvre hectique. 

Le D r Arthuis se trouve bien de l 'emploi de l'électri-
cité s tat ique au t ra i tement de cette compagne de la 
phtisie. Dans plusieurs cas, il l 'aurai t arrêtée et il aurait 
ainsi amélioré l 'état général du malade . 

Fistule. 

Dans la fistule à l 'anus, nous conseillons d'employer 
l'électrolyse comme moyen galvanocaustique chimique 
avant de décider l 'opération sanglante. Le procédé opé-
ratoire est fort simple : on introduira dans la fistule une 

série de petits fils de plomb, de manière à combler com-
plètement l 'espace laissé libre par les bords de la fistule. 
La masse métallique ainsi formée sera prise entre les 
mors d'une pince de cuivre à vis et mise en communica-
tion avec le pôle négatif d 'une pile, le pôle positif étant 
appliqué, par une large surface, sur la cuisse ou sur la 
paroi abdominale, et on établira le passage du cou-
rant, dont l ' intensité devra être de 30 à 40 millièmes. 
La cautérisation, ainsi obtenue en l'espace de quelques 
minutes, peut être suffisante pour déterminer l 'adhérence 
de la plaie, c'est du moins ce qui a été obtenu, par le 
même procédé, dans les t ra je ts fistuleux ordinaires. 

( B A R D E T . ) 

Furoncles (V. Abcès). 

Les furoncles au début seront arrêtés dans leur évolu-
tion au moyen d'une seule application d'électrolyse; mais, 
bien entendu, la réussite ne peut être espérée que si l 'on 
intervient dès l 'apparit ion des premiers symptômes. En 
observant cette condition, nous avons enrayé bien souvent 
des furoncles chez des malades qui en étaient atteints à 
certaines époques fixes et qui, grâce à l'électricité, sont 
délivrés de cette véritable infirmité. 

( B O U D E T D E P A R I S . ) 

Les furoncles de la vulve seront justiciables de l 'emploi 
méthodique du courant voltaïque à chacune de leur 
période d'évolution. 

Au début, on peut ar rê ter l 'évolution d 'un furoncle par 
une simple application vol taïque. Il est nécessaire d'opé-
rer dès la première appari t ion des symptômes. On obtien-
dra généralement, à cette période, une résolution du 
furoncle. On enfonce une aiguille à volta-puncture au 
point malade et on fait passer un courant de 10 à 1H mil-
liampères. Il faut avoir soin d'enfoncer l'aiguille dans le 



bulbe pileux lui-même pour l 'atteindre jusque dans sa 
part ie la plus prol'onde. Trois à cinq minutes au maxi-
mum suffiront. On emploiera de préférence le pôle posi-
tif comme décongestionnant. 11 peut être utile d 'enrayer 
les furoncles au début chez certains malades diathési-
ques, comme les diabétiques, pa r exemple, chez qui les 
lésions de la peau prennent une importance si considé-
rable. Cette lésion chez la femme est encore assez fré-
quente. 

A la deuxième période, c'est-à-dire à la période de sup-
purat ion, on se servira du procédé de Tripier, c'est-à-dire 
Ja cautérisation tubula i re pour cautériser la poche et 
évacuer le contenu. Une seule cautérisation tubulaire 
suffit généralement . 

On enfoncera l 'aiguille au centre de la tumeur et on se 
servira de préférence du pôle négatif comme pôle actif. 
Cinq minutes seront nécessaires avec un courant de 20 à • 
30 mill iampères. Pansement occlusif antiseptique, iodo-
formé ou boriqué. ( B R I V O I S . ) 

Gastralgie. 

L'application des courants continus dans le traitement 
de cette affection rend quelquefois de grands services. On 
placera le pôle positif au niveau des dernières vertèbres 
cervicales, et le pôle négatif sur le creux épigastrique, un 
peu au-dessous du point douloureux. On emploiera un 
courant de 20 à 30 éléments, et l 'on pourra renouveler 
les séances tous les jours , pendant six à hui t minutes. 

La faradisat ion sur le creux de l 'estomac pourra éga-
lement être employée avec avantage. ( O N I S I U S . ) 

D'après le Dr Larat, l 'électrisation est un cri térium qui 
peut aider le diagnostic causal souvent délicat. Une gas-
tralgie traitée électriquement et non modifiée est presque 

certainement liée à une lésion stomacale qu'il faut m o d i -
fier tout d 'abord. La galvanisation est la dominante du 
trai tement . Courant al lant de la moelle au creux épigas-
trique. Positif sur les vertèbres dorsales, négatif en 
avant . 

Quelquefois on se trouvera bien d'employer la faradi -
sation, avec le pinceau, de toute la région épigastrique. 

( L A R A T . ) 

Goitre simple. 

Les bons effets de la faradisation sur la tumeur thyroï-
dienne dans le goitre exophtalmique peuvent être utilisés 
contre le goitre simple ou du moins contre l 'élément vas-
culaire de cette affection. Pôle positif sur la tumeur. 

( V I G O U R O U X . ) 

Goitre exophtalmique {Maladie de Basedocv). 

C'est une des affections où l'électricité intervient de la 
manière la plus heureuse, tandis que les autres médica-
tions sont évidemment impuissantes. 

La galvanisation et spécialement celle du cordon cer-
vical du grand sympathique a été d 'abord pratiquée en 
Allemagne et elle y est encore classique. 

Je préfère de beaucoup la faradisation suivant le pro-
cède dont les détails ont été donnés dans les leçons de 
M. Charcot (1884) et dans le Progrès médical (23 Octobre 
1887). Les raisons qui m'ont déterminé à me séparer sur 
ce point de l'école al lemande sont les suivantes : l 'action 
du courant faradique sur la circulation et la tempéra ture 
du côté de la face où se fai t l 'excitation est beaucoup 
plus prononcée que celle du courant galvanique. 

J'ai pu me convaincre, pa r une prat ique quotidienne qui 
date aujourd 'hui de seize ans, que la môme différence 
existe sous le rapport thérapeut ique . 



La faradisat ion suivant le procédé indiqué a pour 
avantage de donner une amélioration t rès rapide abou-
tissant à la disparition de tous les symptômes. L'ordre 
dans lequel ceux-ci disparaissent varie suivant les sujets. 
Le premier amendé est tantôt l 'état nerveux, tantôt la 
tachycardie, tantôt le goitre, tantôt l 'exophtalmie. Il n'y 
a aucune régulari té à cet égard. En même temps que 
l 'amélioration générale on voit ainsi s'élever la résistance 
électrique soit dès le début, soit tardivement. 

En outre, fait sur lequel j ' insiste, la faradisation suffit 
à la cure complète, à l'exclusion de tout moyen adjuvant. 

De l'aveu même des auteurs qui la préconisent, la gal-
vanisation ne réussit pas à la cure complète. Erb, notam-
ment , dit que le goitre et sur tout l 'exophtalmie résistent. 

On peut encore reprocher à la galvanisation des incon-
vénients plus sérieux. Ainsi j 'a i appelé l 'attention sur la 
diminution considérable de la résistance électrique chez 
les malades at teints du goi t re exophtalmique. Il en résulte 
que si les applications du courant ne sont pas faites avec 
l 'emploi attentif du galvanomètre ou encore si, comme 
cela se fait encore souvent, on confie au malade lui-même 
le soin de les faire, il peut se produire des escarres. J'en 
ai vu des exemples. A ce point de vue je considère le pro-
cédé recommandé par Onimus comme absolument dan-
gereux. Cet auteur parle de l 'application pendant dix 
minutes du courant fourni pa r vingt et même quarante 
éléments au sulfate de cuivre (sans action chimique, dit-
i l ! ) . Dans ces conditions on obtiendrait facilement une 
profonde escarre. 

Il est facile de s'en convaincre a priori : en évaluant à 
1 000 ohms la résistance totale du circuit, ce qui n 'a rien 
d'exceptionnel, on aurai t pour 20 éléments un courant de 
20 mill iampères, c 'est-à-dire la plus haute intensité em-
ployée en thérapeut ique . Heureusement un tel courant 
ne serait même pas supporté pendant quelque secondes. 

Quant à la prétention émise par quelques auteurs d 'agir 
sur le pneumo-gastr ique, il suffit de se rappeler qu 'une 
seule irri tation de ce nerf aura i t pour effet immédia t 
l 'arrêt du cœur . ( V I G O U R O U X . ) 

Vigouroux a publié toute une série de cas très favora-
blement influencés par le courant d ' induction. Ces ap-
plications se font de la manière suivante : on faradise 
successivement la région antérieure du cou, la région 
précordiale, le pour tour orbitaire. Sur chacune de ces 
régions le tampon est laissé environ deux minutes pen-
dant qu 'un tampon positif est placé au niveau des pre-
mières vertèbres cervicales où il est maintenu durant tout 
le cours de la séance. Pour la faradisation précordiale le 
tampon postérieur est au contraire négatif. 

Sous l'influence de cette médication appliquée journelle-
ment ou tout au moins de j ou r entre autres, le pouls 
diminue progressivement de fréquence, l 'exophtalmie peu 
après s 'at ténue notablement ; le symptôme goitre m 'a 
semblé communément être, avec le t remblement , les deux 
éléments les plus rebelles. Le t ra i tement est toujours fort 
long; plusieurs mois, voire même plusieurs années pour 
les cas, graves, sont nécessaires pour mener à bien la cure. . . 

Depuis plusieurs années, je m'en tenais à la méthode 
de Vigouroux, mais dernièrement , ayant eu l 'honneur de 
traiter une malade sous la direction du professeur Potain, 
ce dernier insista pour que j 'eusse recours au galvanisme 
dont il me cita deux succès remarquables qui lui étaient 
personnels. Je m'empressai de me rendre aux conseils de 
cet éminent maître, et je dois dire que le résultat excel-
lent obtenu par les courants continus en cette occasion a 
ébranlé m a conviction en ce qui touche la supériori té 
prétendue du courant faradique. Je dois donc parler 
sagement en disant que cette question mérite encore des 
éludes contradictoires.. . ( L A R A T . ) 



L'indication la plus rat ionnel le est la galvanisat ion 
polaire positive du pneumogas t r i que . A cet effet, on 
appl ique le pôle positif au point d'élection au-devant de 
la par t ie supér ieure du s t e r n u m , ent re les deux inser t ions 
inférieures des s te rno-mas to ïd iens ; le pôle négatif peut 
ê t re pe rdu dans la m a i n cor respondante . L'intensité doit 
ê t re élevée t rès doucement jusqu 'à 8 et 10 mi l l i èmes ; la 
séance peut durer j u squ ' à dix minutes . Il est r a r e que l 'on 
puisse dépasser une intensi té de 10 mil l ièmes, et dans 
tous les cas la chose doit ê t re faite avec une ex t rême 
prudence ; quelle que soit l ' intensi té , l ' in ter rupt ion du 
couran t doit ê t re amenée progress ivement du m a x i m u m 
à zéro, car un mouvemen t b rusque pou r r a i t provoquer 
une syncope. On pour ra i t également placer le négatif au 
niveau du gangl ion cervical supé r i eu r ; le mieux , dans ce 
cas, serai t d ' employer un rhéophore b i fu rqué de maniè re 
à agi r sur les deux gangl ions . (BARDET.) 

Dans les cas de goitre exophtalmique que nous avons 
observés, l 'application des couran t s cont inus nous a donné 
de bons résu l ta t s . Le plus souvent , nous avons pu arrê-
te r cette affect ion dans sa marche progressive, p lusieurs 
fois m ê m e nous avons obtenu une d iminut ion considé-
rable dans l ' intensi té des symptômes , à tel po in t que 
nous avons pu cons idérer cer ta ins ma lades c o m m e à peu 
près en t iè rement guér is . 

Dans cel te affection nous électrisons le grand sympa-
thique en p laçant les rhéophores de chaque côté du cou 
au niveau du ganglion cervical supér ieur , et nous agis-
sons en m ê m e temps du côté du pneumogas t r ique . Nous 
employons un couran t continu de lo à 20 éléments , pen-
dan t hui t à dix minu tes . On peut même employer au 
bout de quelque t emps un couran t plus fort j u squ ' à 30 et 
m ê m e 40 é léments à action ch imique faible, e t . e n ayant 
soin de n 'enlever le t ampon positif que très lentement . 

Dans un cas de goitre exoph ta lmique que nous avons 
soigné tout r écemment , nous avons trouvé au niveau du 
pneumogas t r ique gauche un point douloureux , et c'est là 
qu'avec succès, nous avons appl iqué le pôle positif. La 
douleur à la pression a d isparu avec l ' amél iora t ion des 
aut res symp tômes . (Omaus.) 

Le professeur Luys a vu cette ma lad i e s ' amél io re r sous 
l ' influence combinée de l 'électricité et du procédé de 
t ransfer t . 

Hématocèle. 

Lhématocêle a trouvé dans la vol ta-poncture une res-
source précieuse et un moyen thé rapeu t ique excellent 
pour la condui re à la guérison et d iminue r la gravité 
ordinaire du pronost ic . (APOSTOLI et D O L E R I S . ) 

R É S U M É DU T R A I T E M E N T É L E C T R I Q U E D E L H É M A T O C È L E 

Opération. — Volta-puncture suffisamment profonde. 
Electrode.— Trocart acier (grosseur proportionnelle à l'escarre). 
Pule 1 né9ali!. — règle. 

positif, — exception. 
Intensité. — Haute, 50 à 150 milliampères. 
Durée. — Cinq à huit minutes. 
Anesthésie. — Nécessaire avec haute intensité. 
Antisepsie. — Très rigoureuse pendant l'opération et surtout 

«Près- (BRI vois.) 

Hémiplégie. — Hémorragie cérébrale. 

L'hémiplégie peut être dé terminée par des lésions o r g a -
niques si diverses, sans compte r celle qui se p rodu i t sans 
lésion (dans l 'hystér ie par exemple), qu 'on ne peut par le r 
d'un t r a i t emen t causal uni forme de l 'hémiplég ie . 

Et si on voulait dans cer ta ins cas agi r directement sur 
un néoplasme in t ra -cranien , sur un foyer hémor rag ique , 



on serait arrêté par l 'impossibilité physique de faire tra-
verser la masse encéphalique par un courant . L'encéphale 
est enveloppée de couches liquides t rès conductrices, 
réseau veineux des méninges et du diploé, liquide arach-
noïdien, qui ne permettent pas au courant d'arriver jus-
qu'à lui. En fait , toutes les réactions provoquées pa r la 
galvanisation de la téte sont simplement le résultat de 
l 'excitation des appareils sensoriels. 

Quant au t rai tement symptomatique de l 'hémiplégie en 
général, ce qu'on peut en dire c'est qu'il y a beaucoup 
plus d'inconvénients que d'avantages à solliciter la con-
tract ion des muscles paralysés. Un des principaux est 
d 'aggraver la contracture secondaire. Aussi ne peut-on 
s'élever avec t rop de force contre l 'usage très répandu de 
confier aux malades ou à leur entourage des appareils 
électriques dont ils se servent à leur guise. 

( V I G O U R O U X . ) 

M. Luys améliore l 'hémiplégie par des séances quoti-
diennes de fascination aux miroirs rotatifs et le concours 
du t ransfer t tous les deux jours . 

Pour l 'application des courants continus dans les cas 
d 'hémorragie cérébrale , on devra distinguer deux 
périodes. 

Dans la première période, sept à huit jours après le 
début de l 'hémiplégie, on peut commencer l 'emploi des 
courants continus. On place le pôle positif sur le front, 
du côté de la lésion, et le pôle négatif sur la nuque, et 
l 'on fait passer un courant très faible, 6 à 8 éléments, 
pendant deux à trois minutes. On électrise ensuite le 
ganglion cervical supérieur avec un courant un peu plus 
fort . 10 à 12 éléments, et pendant près de cinq minutes. Il 
est indispensable de commencer l 'électrisalion {îarle cou-
ran t le plus faible possible, 3 ou 4 éléments, et de ne 

l 'augmenter que lentement et progressivement. La m ê m e 
précaution doit être prise lorsqu'on cesse l 'électrisation.. . 
Nous affirmons qu'il n'y a aucun danger à faire passer 
un courant continu à travers l 'encéphale. ( O . N I M U S . ) 

Hémorragies. 

Hémorragies utérines (V. Ménorrhagie et Métrorrhagie). — 
C'est surtout dans les anesthésies qui suivent souvent les 
hémorragies cérébrales que 1 on peut employer avec 
succès la faradisat ion. ( B A R D E T . ) 

Hoquet. 

M. Dumontpall ier a traité le hoquet vec succès au 
moyen d e l à faradisal ion. Il applique le pôle positif sur le 
t ra je t du nerf phrénique, à égale distance du larynx et de 
la clavicule, et promène le pôle négatif sur la base du 
thorax, au niveau des at taches du d iaphragme. Les 
courtes conlractions spasmodiques du diaphragme rom-
pent le ry thme de ce muscle. 

Hydrocèle. 

I.e D1' Buisen, de Madrid, a employé avec succès la 
gai vano-puncture dans plus de toO cas. Pôle positif, cou-
rant de 2 à 3 milliampères, durée 3 minutes. La collec-
tion .séreuse disparaît dans les 24 heures. On remarque 
que la faible intensité du courant ne permet pas de parler 
d'une cautérisation de la tunique vaginale. Il s'agit évidem-
ment d'une simple cataphorèse. ( V I G O U R O U X . ) 

On a employé contre l 'hydrocèle la faradisation et la 
galvano-poncture, cette dernière méthode nous paraît de 
beaucoup préférable, et nous ne comprenons même pas 
quelle peut être l'utilité de la faradisation contre l 'hyper-
sécrétion dans l 'hydrocèle. La galvano-puncture a l'avan-
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tage.de cautériser les parois de la poche et de produire 
ainsi une modification dans la nutri t ion des tissus. 

( L A R A T . ) 

Nous avons personnellement assisté au t rai tement de 
l 'hydrocèle par l 'acupuncture faradique. Les résultats 
qu'obtinrent les D , s Malle'z et Maximin Legrand par cette 
méthode furent admirables . C'est en quelques minutes que 
la résorption totale de la collection eut lieu. La tunique 
des testicules se contracta et le liquide paru t aussitôt 
comme aspiré avec énergie par l 'organisme. 

Depuis l 'opération il n'y a pas eu de récidive. 

Le Dr Coutancin, de Montmorillon, pratique avec succès 
depuis plusieurs années cette opération. 

Hydrophobie (V. Rage). 

Hypéresthésie. 

Rien ne saurai t remplacer l 'énergique excitation de la 
faradisation électro-cutanée, qui ne tarde pas à provo-
quer une vive douleur per turbatr ice là où le feu ne pour-
ra i t se faire sentir et à modifier ou à dissiper l'hypéres-
thésie musculaire. Ordinairement les malades éprouvent 
un soulagement plus ou moins grand après la première 
excitation électro-cutanée dont l 'action perturbatr ice se 
continue, au point que l 'hvpéresthésie musculaire diminue 
graduel lement et peut disparaître même complètement. 
Quelquefois ce mode de t rai tement enlève seulement tem-
porai rement la douleur qui revient une, deux ou trois 
heures après l 'opération. 

Enfin l 'hypéresthésie musculaire hystérique me parait 
offr ir beaucoup plus de résistance à l 'action thérapeutique 
de la faradisation cutanée que l 'hypéresthésie cutanée. 

( D C C H E K N B , de Boulogne.) 

Le souffle électrique et quelquefois la friction sont les 
meilleurs moyens à employer contre ce symptôme. 

Elle peut être liée à diverses affections (dyspepsie, neu-
rasthénie, etc.) qu'il faut d 'abord traiter. Les malades 
de cette catégorie présentent à l 'égard de l'électricité une 
tolérance très variable. Chez quelques-uns l'excitabilité 
générale est telle que ce n'est que très lentement et gra-
duellement que le t ra i tement électrique peut être ins-
titué. ( V I G O U R O U X . ) 

Hypéresthésies utérines. — Quand on a affaire à un 
utérus sensible, douloureux, avec ou sans lésion, on doit 
d'abord faire disparaître la douleur pour permet t re 
ensuite, s'il existe une lésion, d'en faire le trai tement 
nécessaire, impossible sans la tolérance de la malade . 
C'est encore au courant faradique qu'il faut avoir recours. 
On se servira du courant de tension, c'est-à-dire de la 
bobine au fil fin et long, et de l 'électrode utérine bipolaire 
du Dr Aposloli. On introduira cette électrode dans la 
cavité cervicale en prenant toutes les précautions antisep-
tiques nécessaires... La durée de l 'application est variable. 
11 faut arriver progressivement à la tension m a x i m u m . 
Dix à quinze minutes sont souvent nécessaires (Apostoli). 
On fera en sorte que l'électrode touche tous les points de 
la cavité cervicale et de la muqueuse intra-utérine. 

( B R I V O I S . ) 

Hypocondrie. 

Je conseille en pareil cas l 'électrisation statique avec 
fortes étincelles d'emblée. ( L A R A T . ) 

Hystérie (V. Paralysie hystérique). 

Le trai tement électrique (franklinisation) est incontes-
tablement celui qui convient le mieux aux femmes qui 



ont des vapeurs, des maux ou des attaques de nerfs, qui 
souffrent , en un mot , à un degré quelconque de l'hystérie, 
l 'une des affections les plus communes . ( A R T I I U I S . ) 

Une règle importante qui doit dominer la thérapeutique 
électrique de l 'hystérie, c'est qu'il faut agir avec ¡la plus 
grande prudence. Les conditions psychologiques jouent 
un tel rôle que la confiance du malade dans le médecin 
et le t ra i tement est la meilleure garantie du succès; la 
méfiance contre eux rend incertains tous les efforts tentés 
pour la guérison. 

Il n'existe pas de malades plus difficiles à manier que 
les hystériques. 

Ce sera l'électricité statique qui sera la dominante du 
t ra i tement de l 'hystérie. Le bain simple sera employé tout 
d 'abord avec précaution et in terrompu à la moindre 
menace de crise, puis on passera au souffle en insistant 
dans les régions anesthésiées ou paralysées. 

On obtient parfois de bons résul tats en provoquant sur 
le côté opposé à la paralysie ou à l 'anesthésie de fortes 
étincelles, mais le mode d'électrisation n'est à employer 
que lorsque le premier a échoué et qu'on s'est assuré de 
la tolérance du malade. 

En outre, dans les cas rebelles, il est indiqué de 
recourir à la galvanisation ou à la faradisation localisées. 

La galvanisation a donné quelques brillants résultats 
dans l 'aphonie hystérique et, entre les mains de Vulpian, 
la faradisation au moyen du pinceau sur les plaques 
d'anesthésie a offert des succès qui ont été publiés par ce 
maî t re éminent . 

La direction du courant ne semble pas avoir d'impor-
tance ; en pareil cas, les séances doivent être de courte 
durée, trois à six minutes. L'intensité de 4 à 8, milliam-
pères. . . 

Il appart ient encore à l 'avenir de trouver le mode 

d'électrisation sur lequel on pourra baser autre chose que 
des espérances, entourées de toutes les incertitudes que 
j'ai cru de mon devoir de signaler. ( L A R A T . ) 

. Le trai tement par excellence de l 'hystérie est certaine-
ment la frankiinisat ion. Celle-ci devra être employée 
exclusivement, c'est-à-dire sans adjonction de médica-
ments ou de douches. 

Il est à noter que c'est par le t rai tement de l 'hystérie 
qu'a commencé à la Salpêtrière la res taurat ion de l'élec-
tricité statique. (V. Leçons du Prof. Charcot et Traité de 
l'hystérie, par P. Richer.) ( V I G O U R O C X . ) 

L'expérience nous a appris qu 'à la suite du bain élec-
trostatique, la sensibilité chez la plupart des hystériques 
anesthésiques reparai t , d 'abord, pour un instant, pour 
quelques heures peut-être, puis, à mesure que les séances 
se répètent, pour un temps plus long, pour plusieurs 
jours par exemple, et enfin, par la prolongation du trai-
tement, elle peut se rétablir d'une façon définitive. 
En outre, en m ê m e temps qu'a lieu ce retour plus ou 
moins durable de la sensibilité, les autres phénomènes 
hystériques, les attaques pa r exemple, se modifient en 
général favorablement et disparaissent. ( C H A R C O T . ) 

Crise hystérique.— On peut électriquement interrompre 
ou faire avorter une at taque d'hystérie, bien que cela soit 
rarement utile, en pra t iquant la galvanisation de la tête 
avec alternatives voltaïques. ( V I G O U R O U X . ) 

Lorsqu'une malade se présente à vous dans cet état 
« d 'agacement » qui voudrait about i r à des larmes, 
qu'elle est « énervée », oppressée, convulsive sans con-
vulsions, qu'elle vous dit être dans cet état depuis quel-
ques heures, depuis un jour , deux jours , faites-la monter 
sur le fauteuil, en vous réservant le concours d 'un aide 



qui pourra vous être nécessaire pour contenir la malade, 
et faradisez l 'utérus avec une intensité un peu plus rapi-
dement croissante que dans les circonstances ordinaires. 
Après une minute ou deux, vous verrez ordinairement la 
crise; n ' interrompez pas pour cela la faradisation, mais 
n'en augmentez plus l 'énergie que peu et graduellement, 
et continuez-la jusqu ' à l 'appari t ion des premiers signes 
de détente. Vous aurez obtenu ainsi une crise moins 
violente et beaucoup plus courte que les crises sponta-
nées, crise provoquée à la suite de laquelle la détente 
sera plus complète, et le re tour d 'une crise ultérieure 
bien plus éloignée qu 'à la suite d'une crise spontanée. 

( T R I P I E R . ) 

Imperforation de l'hymen. 

On pour ra se servir de l'électrolyse linéaire pour remé-
dier à ce défaut de conformation. On n ' aura pas à craindre 
l 'hémorragie, qui est l'écueil dans les procédés d'exci-
sion. ( B R I V O I S . ) 

Impuissance. 

On ne peut pas, d'une façon générale, recommander 
tel ou tel procédé électrique contre l ' impuissance. 

Le procédé doit varier suivant le mécanisme physiolo-
gique de l 'affection. Ce n'est qu'après s'être rendu compte 
de l 'état psychique, de la santé générale, des conditions 
organiques et fonctionnelles des diverses portions de l'ap-
pareil génital que l'on est en droit de formuler un traite-
ment électrique. ( V I G O U R O U X . ) 

L'électricité rend moins de services qu'on ne serait tenté 
de le croire dans la faiblesse génitale. On a cependant 
obtenu des succès en prat iquant la galvanisation négative 
intense de la part ie inférieure de la moelle et la faradi-
sation du périnée. 

Dans ce dernier cas, on place dans le rectum un excita-
teur à bout olivaire et l'on faradise la verge à l'aide du 
balai métall ique. Au cas où le succès ne se produit pas 
au bout de cinq à six séances, il est inutile de prolonger 
les électrisations à l 'aide des appareils d ' induct ion; si, au 
contraire, on a été amené à recourir à la galvanisation, 
il faudrai t prolonger la tentative pendant plusieurs 
semaines, car on a vu des résul tats heureux fournis par 
ce procédé au bout d 'un assez long temps. 

( B A R D E T . ) 

Duchenne (de Boulogne) et Lallemand ont traité l'im-
puissance avec succès par la faradisation localisée. 

Nous avons vu chez le D1' Mallez une guérison radicale 
de l ' impuissance. 

M. Mallez place un électrode au périnée êt une sonde en 
gomme formée d 'un ressort à boudin très flexible dans 
le canal urétral et il emploie le courant faradique de 
faible tension. 

La même méthode lui a donné d'excellents résultats 
dans l 'incontinence d'urine. 

Incontinence d'urine (V. Impuissance et Paralysie 
de la vessie). 

Je n'ai pas eu l'occasion d 'appliquer la faradisation 
localisée au t rai tement de l 'incontinence d'urine. 

Si elle se présentait , j e dirigerais l 'excitation électrique 
sur le col et sur le sphincter de la vessie. On sait, en effet, 
que c'est à la paralysie ou à l 'atonie de ces parties qu'est 
dù l 'écoulement involontaire de l 'urine. Voici comment 
j 'agirais alors : j ' introduirais dans le rec tum un rhéophore 
rectal à olive, et je le promènerais sur tous les points 
correspondants du releveur de l 'anus, pendant que l 'ex-
trcmité d'une sonde métallique, isolée seulement à son 



extrémité, serai t maintenue au niveau du col de la vessie. 
Le courant d ' induction serait aussi intense et aussi rapide 
que possible, et je donnerais la préférence à celui de la 
première hélice. Ce procédé opératoire me para î t devoir 
réussir. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

L'éleclrisation de la par t ie inférieure de la moelle 
amène presque toujours une guérison radicale. On appli-
quera un courant descendant, de 15 à 40 éléments, sui-
vant la force et la sensibilité du suje t . . . 

L'emploi des courants indui ts est moins indiqué, mais 
on peut aussi les employer dans les cas où il y a surtout 
une faiblesse de la vessie. On applique un des pôles au 
périnée et l 'autre sur le pubis, et l'on fait passer un cou-
ran t moyen pendant deux à trois minutes seulement. 
Avec les courants continus, on peut également, pendant 
la première part ie de la séance, appl iquer les tampons 
sur les m ê m e s régions. ( O N I J I U S . ) 

Le choix du procédé dépend uniquement de la nature 
du cas. Le procédé recommandé a priori par Duchenne 
(de Boulogne) ne vise que l 'atonie du sphincter ; mais il 
peut y avoir aussi hypéresthésie de la muqueuse , spasme 
du muscle vésical, et alors le procédé serai t nuisible. Il 
faut encore tenir compte de l 'état général des sujets. 

( V I G O U R O U X . ) 

Insomnie. 

Le moyen le plus sur, et que je n'ai vu manquer le bul 
que très exceptionnellement, est la galvanisation de la 
tête ; courant de 2 ou 5 mill iampères. Les pôles sont 
placés soit sur les tempes, soit le positif sur le f ront et 
l 'autre sur la nuque . Le résultat est encore plus sùr si on 
applique le pôle positif successivement sur cliaque œil, 
l ' au t re é tant à la nuque. Dans ce dernier cas, l'intensité 

T 
me doit pas dépasser 3 mill iampères et la durée tolale une 
minute. 

Il ne fau t pas craindre de faire, quelques interrupt ions de 
'façon à provoquer des phosphènes et du vertige. 

( V I G O U R O U X . ) 

Un bain stat ique de courte durée, dix à quinze minutes, 
produit chez la plupar t des malades une sédation dont ils 
se rendent immédia tement compte. Enfin, sinon au bout 
de la première séance, du moins au bout de quat re ou 
•cinq au m a x i m u m , le sommeil est plus profond et plus 
calme. Cet effet est si évident, si constant , que je puis 
dire que je ne connais pas de meilleur remède contre 
l ' insomnie nerveuse, l'insomnie des surmenés. Au contra i re , 
que l 'on vienne à dépasser la dose voulue, et les phéno-
mènes d'excitation apparaissent , insomnie, agitation, etc. 

L'éleclrisation galvanique est également un moyen de 
sédation puissant. C'est ainsi qu 'un courant de 2 à 3 
milliampères, appliqué d 'une tempe à l 'autre duran t deux 
à trois minutes , provoque le sommeil . ( L A R A T . ) 

MM. Chéron et Onimus ont constaté que le sommeil 
suit de près (quelquefois de cinq minutes , Chéron) l 'appli-
cation des courants cont inus . Le cathode est placé sur le 
cou, vers le ganglion cervical supér ieur , et l 'anode au 
front. 

Irritation spinale. 

Les symptômes décrits sous ce nom ren t ren t dans la 
neurasthénie. ( V I G O U R O U X . ) 

L'emploi des courants cont inus nous a donné des résul-
tats très sat isfaisants dans le t ra i tement de cette affec-
tion; dans quelques cas, il suffit de six à hu i t séances 
pour obtenir une guérison complète. On place le pôle 



positif sur les ver tèbres cervicales, et le pôle négatif dans 
la région lombai re ou sacrée, au-dessous des po in t s dou-
loureux . Le couran t devra avoir une intensité de 30 à 40 
mil l iampères , et sera appl iqué pendan t dix à douze minutes 
chaque fois. On peu t , pendan t une par t i e de la séance, 
p r o m e n e r l égè rement et l en tement le pôle positif le long 
des vertèbres, mais sans fa i re d ' in te r rup t ions . ( L A R A T . ) 

Kystes (V. Abcès, fibromes). 

Les kystes sébacés de l a vulve sont le t r i o m p h e de la 
cau té r i sa t ion tubula i re . C'est du res te un procédé analogue 
au t r a i t emen t des loupes par la cau té r i sa t ion . Une élec-
t rode négat i f , qui sera le t roca r t , s e ra enfoncée au centre 
de la t u m e u r , l 'é lectrode positive sera placée au pour tour , 
c o m m e je l'ai indiqué bien souvent , et on fera passer, 
pendant t rois à cinq minutes , un couran t de 20 à 30 mil-
l i ampères . S'il n 'y a pas de réaction, ce qui arr ive souvent, 
on p o u r r a al ler à î>0 mi l l iampères . Dans les petites 
t umeurs , on emploiera avec avantage l 'électrode circulaire 
du Dr Boudet de Pa r i s . Une mouche de s p a r a d r a p obturera 
l 'orifice e t , hui t à dix j o u r s ap rès l 'opérat ion, la tumeur 
pressée se vide pa r l 'orifice comme une châ ta igne cuite. 
A la fin de l 'évacuat ion, on voit appa ra î t r e des lambeaux 
d 'une m e m b r a n e b lanche assez rés is tante quo ique molle, 
qu 'on ext ra i t avec une pince. Le cautère formé pa r la 
cautér isa t ion tubu la i re provoque avec une intensité 
r e m a r q u a b l e ces réact ions à distance qu 'on a essayé de 
dépe indre sous les n o m s de révulsion et substitution. 

R É S U M É NU T R A I T E M E N T É L E C T R I Q U E D E S K Y S T E S 

E T D E S T U M E U R S F I B R O - C Y S T I Q U E S 

Opération. — Volta-puncture. ? 
( Cul-de-sac postérieur ou latéral, — règle. 

Lieu de ponction. > ^ ¡ ^ ^ ^ _ esception. 

i proportionnel à la grandeur de 
Electrode. — Trocart d'acier l'escarre, et enfoncé à la 

( profondeur voulue. 
Pôle 5 néSatif' - choix-( positif, — nécessité. 

t haute, de 50 à 250 milliampères, sans lésion péri-
Intensité j utérine. 

faible, 25 à 60 milliampères avec lésion des annexes. 
Durée. — Cinq à huit minutes. 
. ,, . . i utile aux hautes intensités. Aneslhesie { jnuti,e aux peliles_ 

Antisepsie. — Rigoureuse avant et pendant l'opération, — plus 
rigoureuse encore après. 

Kystes de l'ovaire. — Généra lement , les g r ands kystes 
sont une contre- indicat ion pour le t ra i t ement électr ique. 
Le t r a i t emen t chirurgical donne des résu l ta t s br i l lants et 
une mor ta l i t é peu élevée. L'essentiel est de bien faire le 
diagnostic et d 'adresser les g rands kys tes aux ch i rurg iens 
compétents . ¡Sous s o m m e s cependan t disposés à encou-
rager les tentat ives électr iques de ponct ion vaginale dans 
les kystes, soit ovariques, soit pa ra -ovar iques , dans les 
kystes u té r ins et dans les t u m e u r s fibro-cystiques. 

Lésions de forme et de situation de l'utérus. 

j utérine exclusive. 
vaginale 

! abdomino-vaginale. 
I sacro-utérine. 
I vésico-utérine. 
I lombo-sus-pubienne. 
1 cervico-utérine. 

OPÉRATION. — Faradisation \ recto-utérine. . antéversion 
abdomino-rec- \ et 

taie. ( antéflexion. 
vésico utérine, i rétroversion 
vésico-abdomi- -, et 

nale. ? rétroftexion. 
bi- inguino-utérine, — liga-

, ments ronds. 



Electrode 

Courant j 
Intensité. 

utérine j 

vaginale 

simple, 
bi-polaire. 
, simple, 
j bi-polaire. 

/ rectale. 
' vésicale. 
•• urétrale. 
quantité, — choix, — intermittences rares . 
tension, — nécessité. 

— 0 au maximum. 
Durée. — Trois à dix minutes. 
Antisepsie. — Constante. ( B R I V O I S . ) 

Léthargie (V. Catalepsie). 

Lipome. 

Les l ipomes de la vulve sont rares . Us a t te ignent quel-
quefois des d imens ions considérables qui les font con-
fondre avec l 'é léphant ias is . Quand ils ont ces dimensions, 
ils sont p lu tô t du domaine chi rurg ica l pur . Dans les 
pet i tes t umeurs , on peut user du procédé de Tripier, 
c ' e s t - à -d i re de la cautér i sa t ion tubula i re . ( B R I V O I S . ) -

Lumbago. 

Frankl in isa t ion avec étincelle ou frict ion sur la région 
douloureuse . ( V I G O U R O U X . ) 

Dans le lumbago, on me t d ' abord le pôle positif sur les 
p remières ver tèbres dorsales, à droi te ou à gauche des 
apophyses épineuses, et l 'on p romène le pôle négatif sur 
tous les muscles de la région sacro- lombai re . Après cinq 
ou six minu tes de cette appl icat ion, on laisse les deux 
pôles à la m ê m e place, p e n d a n t le m ê m e espace de temps, 
en m a i n t e n a n t le pôle positif t o u j o u r s p j è s de l'origine 
des nerfs , et le négat i f sur la masse muscula i re . 

( O N I M U S . ) 

Il est une variété de r h u m a t i s m e con t re laquelle l'élec-
tricité sera p lus heureuse , et c'est m ê m e la seule lésion 
rhumat i smale contre laquelle le t ra i t ement électrique 
puisse avoir une action vér i tablement sérieuse : nous vou-
lons pa r l e r du lumbago et des lésions muscula i res dues à 
l'effort (cynésialgies). Si l 'on agi t de sui te , c'est-à-dire 
dans les p remières heures de l ' appar i t ion des phénomènes 
douloureux, on peu t a f f i rmer que l 'é lectr isat ion f a rad ique 
énergique, avec une bobine à fil fin, p rodu i r a de t rès 
heureux effets. ( B A R D E T . ) 

Lupus de la vulve. 

Dans la f o r m e ulcéreuse on se servira de la ch imi -
caustie et dans la f o r m e h y p e r t r o p h i q u e de la volta-
puncture , et p o u r mieux dire on combine ra souvent les 
deux m é t h o d e s l 'une avec l ' au t r e . 11 s 'agit de dé t ru i re le 
processus et de modif ier la nu t r i t ion . . . 

Je n 'ose dire qu 'on ar r ivera à la guérison radicale , mais 
on au ra ce r t a inement une amél io ra t ion m a r q u é e , su r tou t 
dans les symptômes . Les douleurs , les cuissons, les b rû -
lures s ' a t t énueront , la plaie p r e n d r a un mei l leur aspect, 
il y au ra une rémission, sinon une régress ion dans l ' en -
semble de cet te affection qui passe pour incurable et qui 
l'ait le désespoir du ma lade et du médecin, qu i récidive 
souvent après l 'opéra t ion. C'est dans ces cas que la 
méthode électr ique sera employée pa r nécessité. 

( B R I V O I S . ) 

Lypémanie. 

Les douches f roides et l 'électrici té (courants induits) 
sont les moyens d ' in t imida t ion qui réussissent souvent . 

( M A S B R E N I E R . ) 
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Méningite spinale ou pachy-méningite. 

Le t r a i t emen t , en pr incipe, devra être dirigé dans le 
sens des act ions ca la ly t iques ; on usera aussi des cou-
r a n t s labiles, t raversant l a moelle dorsale, a u t a n t que 
possible dans toute son é tendue les deux pôles au dos, 
voyageant tous deux successivement d 'une place à l 'autre, 
de la n u q u e aux reins . Lorsque apparaissent des manifes-
ta t ions d 'exci tat ion, vous donnerez à l 'anode une action 
p répondé ran te et vous prendrez sur tout le couran t descen-
dan t , en p laçant aussi p ro fondémen t que possible la 
ca thode sur le s ac rum. Cette action unipolaire sera encore 
plus sûre quand l a ca thode sera placée sur la surface 
an té r i eure du t ronc . Au début , des forces de courant 
modérées ; la durée de la séance peut être assez considé-
rable qua t r e à dix minu tes . — Les symptômes spéciaux 
demanden t a lors souvent des procédés encore plus spé-
c iaux. ( E R B . ) 

Application le long du rach i s d 'un courant descendant 
de 30 à 50 éléments , le pôle positif é tan t placé au niveau 
des p remiè res ver tèbres cervicales, et le pôle négatif sur 
l ' angle sacro-vertébral . La durée de l 'électrisation doit 
ê t re de dix minu tes environ. (ONIMUS. ) 

Le couran t n 'a t te in t pas plus la moelle que le cerveau 
et cela p o u r des ra isons analogues. 

Les résul ta ts , qu 'on a pu observer, de la galvanisation 
du r ach i s dans les affections médullaires , doivent donc 
ê t re a t t r ibués à des actions réflexes. Il fau t a j ou t e r que la 
valeur t hé rapeu t ique de ces résul ta ts est for t contestable. 

(VXGOUROUX.) 

Le D r Joffroy r e c o m m a n d e la galvanisat ion fréquem-
m e n t inversée. 

Ménorrhagie et Métrorrhagie. (V. Hémorragie.) 

Le t r a i t emen t est la faradisa t ion u t é r ine ; mais il vaut 
mieux employer des couran t s d 'une mo ind re tension, 
d'une intensité r ap idement croissante et donner a u x appli-
cations une durée de deux à trois minu tes seulement , 
répétées aussi souvent que possible, p lusieurs séances p a r 
jour . ( B A R D E T . ) 

RÉSUMÉ DU T R A I T E M E N T É L E C T R I Q U E D E S U É M O R R A G I E S 

U T É R I N E S 

Traitement palliatif. — Faradisation. 
— curatif. — Vollaïsation. 

lo n „,. ( utérine, exclusive. 1° Faradisation , , , . , ( lombo sus-pubienne chez vierges. 
F/ertrndP i ^polaire utérine, règle. 
Ltectioae j _ vaginale, exception. 
Courant ) ^ a n l i t é - exclusit - règle. 

I tension — exception rare — pour douleur. 
Intensité. — Zéro au maximum. 
Durée. — Trois à cinq minutes arriver à la contraction du 

muscle. 
Antisepsie. — Règle. 

T R A I T E M E N T C U R A T 1 F 

2° Vollaïsation. — Chimicaustie intra-utérine. 

Electrode > charbon? cljoix; platine, nécessité. 
Pôle. — Positif, exclusif. 
Intensité ^ haute, règle, de 60 à 250 milliampères. 

( faible, exception, quand lésion circum-utérine. 
Durée. — Cinq à douze minutes. 
Anesthésie. — Quelquefois nécessaire. 
Antisepsie. — Rigoureuse. (BRIVOIS.) 



Métrite. 

R É S U M É D U T R A I T E M E N T É L E C T R I Q U E D E S M É T R I T E S 

M É T R I T E A I G U Ë 

Opération. - Faradisalion \ l ^ t ' c t o Î T ^ Î P A L L I A T I V E -

Flectrode ( v a S i n a l e bipolaire. Llecir oae ( utérine bipolaire. 

C nt 1 t e n s ' o n a u début. 
' ' quantité combinée au traitement voltaïque. 

Intensité. — Supportable. 
Durée. — Cinq minutes à une demi-heure proportionnelle à 

l'effet sédatif. 
Antisepsie. — Très rigoureuse. 

E N D O M É T R I T E S F O N G U E U S E S , H É M O R R A G I Q U E S , C O N G E S T I V E S 

Opération. — Chimicaustie intra-utérine. 
charbon du D'Apostoli dans les cavi-

, . . . , \ tés ordinaires, 
au ueuut c h a r b o n d u ¡y Bi-ivois dans les gran-

Eleclrode , { des cavités. 
(, à la fin, platine. 

Pôle ( posilif' règlu' ( négatif, exception. 
f haute, sans lésion périphérique, supportable de 50 

Intensité \ à 200 milliampères. 
I faible avec lésion périphérique 20 à 60 milliam-
' pères. 

Durée. — Cinq à dix minutes, cautériser toute la muqueuse 
en une séance. 

Anesthésie. — Utile souvent, sans lésion périphérique. 
Antisepsie. — Rigoureuse. 

M É T R I T E P A R E N C I I Y M A T E U 3 E 

Opération. — Chimicaustie intra-utérine. r 
Flectrode S au début' cliarbon-iACCU oae ( . , a ^ 

' positif exception (seulement dans les formes jeunes, 
Pôle , congestives). 

( négatif, règle. 
Intensité. — Assez haute, supportable 50 à 150 milliampères. 
Durée. — Cinq minutes. 
Anesthésie. — Inutile. 
Antisepsie. — Rigoureuse. 
Nota. — Dans le cours du traitement voltaïque, il est bon de 

faire quelques faradisations pour calmer la douleur et rani-
mer la contractilité musculaire. ( R R I V O I S . ) 

Migraine. 

Les accès de migra ines résis tent r a r e m e n t à une ou 
deux électrisations, et la ma lad ie e l l e -même est bientôt 
vaincue pa r l a cont inuat ion du t r a i t e m e n t . 

( A R T H U I S . ) 

Les divers procédés électr iques n 'on t guère plus d'effi-
cacité que les aut res appl icat ions locales sédatives, révul-
sives, etc. , contre l 'accès de migra ine . S'il s 'agit d ' abréger 
ou de suppr imer un accès, l ' an t ipyr ine est beaucoup mieux 
indiquée que l 'électricité. Mais celle-ci reprend sa supé-
riorité si l 'on a en vue le t r a i t emen t de la ma lad ie elle-
même, c 'est-à-dire de l 'é ta t d ia thés ique don t la migra ine 
est une mani fes ta t ion . Dans ce cas on se t rouvera très 
bien de la l 'ranklinisation sous f o r m e de bain électrique 
friction générale , etc. ( V I G O L R O U X . ) 

La faradisa t ion à in te r rup t ions t rès r ap ides , de moyenne 
intensité et non à dose révulsive, est un mode souvent uti le 
de t r a i t emen t de différentes hypéres thés ies ou douleurs , 
la mig ra ine pa r exemple . 

Un bain stat ique tous les deux j o u r s de t rente m i n u t e s 
de durée, avec souffle pro longé sur le f ron t me p a r a i t la 
meilleure mé thode . Si, au bout d 'une douzaine de séances 
l 'amél iorat ion n 'es t pas a p p a r u e , il n'y a pas lieu d' insis-



ter, la maladie tient à une cause constitutionnelle contre 
laquelle l 'électrothérapie est désarmée. (LARAT.) 

Dans la migraine, nous ne pouvons rien affirmer de 
bien précis, car les cas que nous avons observés ne sont 
pas assez nombreux. Nous avons cependant vu quelque-
fois, sous l'influence d 'un courant de 8 à 10 éléments 
appliqués pendant près de cinq minutes sur le f ront , dis-
paraître des maux de tète très violents d'origine rhuma-
tismale. Ces succès pourraient faire espérer que ce traite-
ment serait de quelque utilité dans les migraines. 

(OxtMUS ET LEGROS.) 

Mort apparente. (V. Catalepsie.) 

Névrites optiques. 

La plupart des névrites optiques sont infectieuses et 
produisent de l 'é tranglement et de la compression des 
fibres nerveuses saines, au voisinage du foyer de lalésion. 
Cette compression est plus intense dans le nerf optique 
que dans les autres nerfs, parce que les faisceaux du nerf 
optique sont enserrés dans des gaines multiples, très 
solides, qui empêchent la dissociation anatomique de ce 
nerf, et le gonflement. 

La cause de la névrite, le foyer névritique par syphilis, 
influenza, fièvre typhoïde, fièvre paludéenne, néphrites, 
etc., doit toujours être traitée selon les moyens spéciaux. 
La compression du nerf optique par les épanchements de 
la gaine de Tenon, pa r l e s kystes orbitaires, etc., doit être 
levée pour l 'opération. 

Mais la compression des filets nerveux sains, au voisi-
nage de la lésion, exige pour diminuer lés tendances à la 
dégénérescence, l 'emploi de l'électricité. Les fibres ner-

veuses dégénérées, dans les nerfs des organes des sens, 
ne paraissent pas devoir recouvrer leurs fonctions. Car la 
dégénérescence de la fibre nerveuse entraine la destruc-
tion de quelques-uns des éléments de l 'organe terminal 
ou initial et ainsi la perte de la fonction. 

Dans certaines névrites, la cécité par anesthésie com-
pressive est souvent considérable au début. Ce qui r epa -
rait de la vision, correspond à ce qui a persisté des fibres 
comprimées, et non à la régénérescence. 

Ce qui importe le plus, c'est que les fibres correspon-
dantes à la macula lutea ou à la vision centrale soient con-
servées, parce que le patient peut encore lire avec ces 
parties capitales de son œil. 

La perte d'un faisceau nerveux correspondant à un point 
excentrique du champ visuel est bien moins importante . 

L'électrisation galvanique à dose modérée, 2 à 4 milliam-
pères, du front à la nuque, c'est-à-dire dans le sens du 
nerf est ce qui convient le mieux pendant cinq à dix mi-
nutes, par le procédé de Lefort. Employer 2 éléments 
Trouvé, pendant quatre à huit heures. Eviter de prolonger 
la durée dix à vingt-quatre heures pour ne pas produire 
d'escarre. Le sens du courant, qui a été employé de plu-
sieurs manières, ne parait pas le facteur prédominant . 
On a obtenu des résul tats en électrisant tantôt les tempes, 
tantôt les tempes et le cou, à l 'angle de la mâchoire, etc. 

(BOUCHERON.) 

Névropathie, Névrose, Névralgie. (V. Douleur.) 

Une douleur vive et instantanée, produite artificiellement 
sur un point quelconque de l'enveloppe cutanée, peut modi-
fier profondément et même guérir les névralgies. 

Cette proposition, déjà mise en lumière par la cau-
térisation transcurrente ou ponctuée, et surtout par la 
cautérisation, de l'hélix appliquée au t rai tement de la scia-



t ique (méthode tant à la mode il y a peu d'années, et 
au jourd 'hui généralement abandonnée), me parai t égale-
ment ressortir des recherches que j e vais exposer. 

Quel est le moyen de produire celte douleur instan-
tanée? Je ne connais pas d 'agent qui réponde mieux à 
cette médication spéciale que la faradisation appliquée à 
l 'excitation de la peau. La cautérisation cutanée pa r le 
fer rouge approche un peu de son action thérapeut ique 
par son instantanéité; mais elle désorganise les tissus, et 
la douleur qu'elle produit ne peut être graduée, comme 
la faradisat ion, selon le degré d'excitabilité du sujet ou 
de l 'organe soumis à son influence. De plus, cette cauté-
risation doit être pratiquée rapidement , sous peine 
d 'é tendre profondément son action désorganisatrice, et la 
vive douleur qu'elle produit cesse à l ' instant où l 'escarre 
est formée. La faradisation cutanée, au contraire, respec-
tan t les tissus, peut être fréquemment ' renouvelée et pra-
tiquée indifféremment dans toutes les régions, même à la 
face ; enfin elle peut être prolongée longtemps, sans que 
jamais son intensité diminue. 

La névralgie scialique est celle dans laquelle j 'ai eu l'oc-
casion d 'expérimenter le plus f réquemment la valeur 
thérapeutique de la faradisation cutanée. Les faits nom-
breux que j 'a i recueillis jusqu 'à ce jour , m'ont paru justi-
fier pleinement les considérations que j 'avais déduites de 
mes premières recherches. 

Il est très peu de névralgies sciatiques qui n'éprouvent 
immédia tement l'influence de l'excitation électro-cutanée, 
que lque soit le point du corps où on le pra t ique ; mais, 
pour que cette influence salutaire se fasse sentir, il faut 
que l ' impression qu'elle occasionne soit vive et subite, il 
n'est pas rare de rencontrer des sujets peu irritables chez 
lesquels le courant le plus intense ne produit qu 'une faible 
sensation ; chez eux la médication électro-cutanée reste 
sans action sur la névralgie sciatique, il faut alors la 

porter sur un organe doué d 'une grande sensibilité. 
J'ai vu un bon nombre de névralgies, rebelles à tout 

traitement antérieur, céder d 'une manière merveilleuse, 
par la rapidité de la guéi-ison, à la faradisation cutanée, 
pratiquée loco dolenti. Si je n'étais pas forcé de me res-
serrer, j 'en relaterais ici quelques exemples choisis parmi 
les plus rebelles. Je ne puis résister au désir de rapporter 
brièvement ici la plus remarquable de toutes celles que 
j'ai observées. 

C'était un cas de névralgie plantaire . Cette espèce de 
névralgie d'un t ra i tement difficile et contre laquelle Mal-
gaigne prat iquai t à la plante du pied une incision t rans-
versale à la direction du nerf douloureux, est habituelle-
ment rebelle... 

J'ai encore guéri plusieurs aut res névralgies plantaires 
par le même procédé. (DUCHEN.NE, de Boulogne.) 

Dans le t rai tement électrique des névralgies on ne s'est 
guère occupé jusqu'à présent que des applications locales 
faites dans le but de suppr imer le symptôme douleur. Les 
procédés recommandés peuvent se réduire à deux formes : 
sédalion, obtenue par l 'anode faradique ou galvanique, ou 
par le souffle électrique; révulsion, réalisée par le pinceau 
faradique, le cathode galvanique, la friction et les ét in-
celles. La grande variété de nature , de durée et de marche 
des névralgies rend fort difficile l 'appréciation de ce t rai-
tement local. Il est nécessaire d'envisager la question à 
un point de vue plus médical et de se préoccuper de l 'état 
général des malades at teints de névralgie. On s'aperçoit 
alors que la véritable indication est fournie par une dys-
crasie plus ou moins manifeste . C'est ici que l 'action 
enlrophique de la franklinisat ion trouve son emploi. En 
procédant de cette façon, c 'est-à-dire en laissant de côté 
les applications locales pour ne s'occuper que de la nutri-
tion, j 'ai vu disparaître des tics douloureux de la face et 



d'autres névralgies qui avaient résisté à toutes les médi-
cations (Bain électrique, friction, régime). 

( V L G O U R O U X . ) 

Quel que soit le point où siège la névralgie, le procédé 
sera le même : on faradisera énergiquement à l'aide d'élec-
trodes métalliques, telles que le balai à fds d'archal, 
promené sur la peau préalablement séchée et avec des cou-
ran ts de hau te tension (bobine à fil fin), la région dou-
loureuse. La séance ne doit pas durer plus de quelques 
instants, car la douleur est vive, mais cette révulsion éner-
gique peut être, clans beaucoup de cas, suivie de la dispa-
rition de la maladie. Il est bon de suivre le malade pendant 
environ une heure , de manière à réitérer l 'opération, si 
la moindre sensibilité se faisait de nouveau sentir, ce qui 
arrive souvent, et alors 011 peut dire qu'il est presque de 
règle de voir la névralgie disparaî tre complètement, si 
elle ne date pas de plus de vingt-quatre heures. 

Ce t rai tement est douloureux, mais il a le grand avan-
tage d'être rapide et de ne rien changer dans la santé 
ordinaire du pat ient , chose qu'on ne peut pas dire des 
injections de morphine généralement employées en pareil 
cas. 

Dans les névralgies plus tenaces ou datant de quelque 
temps, la faradisation telle que nous l 'avons conseillée, 
ne doit être employée que contre les crises a iguës; en 
dehors de ces crises, on appliquera avec avantage le cou-
rant continu, le pôle positif sera appliqué au point dou-
loureux. L'intensité du courant employé devra être assez 
énergique, environ douze à quinze millièmes, plus même 
si la région où l 'application se fait le permet . 

L'intensité du courant ne devra j ama i s porter plus haut 
q u e l e c o u . ( B A R D E T . ) 

Dans la névralgie faciale, on place le pôle négatif au 

point de sortie du tronc facial et le pôle positif vers la 
périphérie de la branche douloureuse Dans ces divers 
cas on se sert d'un courant de 10 à 12 éléments, que 
l'on maintient sans interruption pendant six à hui t mi -
nutes. ( O N I U U S . ) 

Dans les cas de tic douloureux de la face, on place le 
pôle positif ( tampon assez étroit), sur les troncs nerveux 
à leur sortie à la face, et le pôle négatif ( tampon ord i -
naire), sur le ganglion cervical, et l 'on fait passer sans 
la moindre interruption un courant de douze éléments 
pendant sept à huit minutes. Lorsque les mouvements de 
mastication provoquent constamment des douleurs vio-
lentes, on fera bien également de met t re pendant deux à 
trois minutes le pôic négatif sur le muscle masséter . 
Lorsque la guérison a lieu, l 'amélioration se déclare dès 
les premières séances, et le sommeil, qui souvent est 
impossible ou troublé chez les malades, revient, et c'est 
là un des meilleurs signes de succès définitif. 

Nous ferons néanmoins r emarque r que le tic doulou-
reux de la face peut souvent tenir à une cause centrale, 
et que la guérison de cette affection est très r a re . Sur dix 
cas que nous avons eu l'occasion de traiter, nous n'avons 
obtenu de résultats heureux et durables que dans trois 
c a s . ( O N I M U S . ) 

• 

Névralgie cervico-occipitale. — On place le pôle positif 
sur la nuque, au niveau des premières vertèbres cervicales 
sur le nerf occipital, et le pôle négatif sur la fosse sus-
cpineuse. L'intensité du courant variera de 10 à 25 élé-
ments. ( O N I M U S . ) 

Névralgie cervico-brachiale. — On emploiera 15 à 25 élé-
ments chez les sujets excitables, mais 011 pour ra utile-
ment porter le nombre des éléments à 35 ou 40 et même 
au delà. Le pôle positif sera maintenu sur les vertèbres 



cervicales, et l 'on p lacera le pôle négatif dans le creux 
axi l la i re , au niveau de 1 epi t rochlée, si la névralgie 
s 'é tend j u s q u ' à l ' avant-bras . Selon le t rajet de la douleur , 
on s au ra quel est le nerf du bras ou de l ' avant -bras qu i 
est affecté, et le t a m p o n sera placé a u x points les plus 
superficiels. 

Si cette névralgie est accompagnée d 'a t rophie muscu-
la i re , il f aud ra fa i re quelques intermit tences sur les m u s -
cles a t te in ts . (ONIMUS.) 

Névralgie intercostale. — On place le pôle positif à la 
région pos tér ieure , au niveau, ou un peu au-dessus du 
t rou de con juga i son , où émerge le nerf a t te int d 'hypé-
resthésie , et le pôle négatif à la par t ie antér ieure , sur 
l 'espace intercostal pa rcouru pa r le nerf . L' intensité du 
couran t sera de 20 à 35 é léments . 

P o u r celte espèce de névralgie brachiale , on peut , chez 
les pe r sonnes un peu obèses, employer un plus grand 
nombre d 'é léments , sur tout au début de la séance; mais 
il fau t tou jours t e rminer pa r un couran t faible et appliqué 
du côté des centres . Lorsque la névralgie est peu an-
cienne, et que les douleurs ne sont pas bien localisées, on 
fe ra bien éga lement de faire dans la première par t ie de 
l a séance que lques in ter rupt ions , et d 'exci ter la peau en 
p r o m e n a n t le rhéophore négatif sur les surfaces cutanées. 
Mais il fau t t o u j o u r s se g a r d e r de fa i re ces in terrupt ions 
à la fin d e l a s é a n c e . (ONIMUS.) 

Névralgie lombo-abclominale. — Le pôle positif étant 
placé un peu en dehors des premières vertèbres lom-
baires, si la douleur n 'occupe que la région postérieure, 
on m e t t r a le pôle négatif à ce niveau. 

On emploiera un couran t d 'une intensité de 20 à 30 
éléments , appl iqué pendant dix minu tes environ. 

(ONIMUS.) 

Névralgie seiatique. — La faradisa t ion ou la fust igat ion 
électrique de Duchenne a é té employée dans cer ta ins cas 
avec succès dans le t r a i t emen t de la seiatique; ma i s , 
le plus souvent, la t rop vive excitat ion produi te par ce 
mode d 'électr isat ion, loin de ca lmer la douleur , ne fait 
que l 'exciter davan tage . 

Nous employons tou jours les couran t s cont inus appli-
qués de la façon suivante : Le pôle positif é tant placé au 
niveau de l ' échancrure seiat ique, on appl iquera le pôle 
négatif sur le t r a j e t du nerf, ma i s on a u r a soin de placer 
le t a m p o n au-dessous du point douloureux , c 'est-à-dire 
que les points douloureux devront ê t re compr i s en t re les 
deux pôles. 

Si, c o m m e cela arr ive souvent , la douleur s ' i rradie le 
long du nerf péronier , on p lacera également pendan t 
deux à trois minu tes le t a m p o n sur ce nerf au-dessous 
du creux popli té . 

Le n o m b r e des é léments employés var iera de 25 à 60 
suivant la tolérance du m a l a d e ; l a durée de l 'électr isat ion 
sera de douze à quinze minu tes . Si la douleur n 'est pas 
pas t rop vive, il sera avan tageux d ' i m p r i m e r au couran t 
un certain n o m b r e d ' in te r rup t ions , ou m ê m e quelquefois 
de renverser le cou ran t à p lus ieurs repr i ses , si l 'apparei l 
don t on se sert est m u n i d 'un m a n i p u l a t e u r à cet effet. 
Toutefois ces in te r rup t ions ne devront se p ra t ique r que 
dans le mil ieu de la séance, et l 'on aura* soin de n ' im-
p r imer aucune secousse p e n d a n t les dernières minu tes de 
l 'é lectr isat ion. 

Les scialiques-névritcs sont t o u j o u r s accompagnées 
d 'une a t roph ie muscu la i re plus ou m o i n s g r a n d e des 
muscles de la j ambe . On peut , dans ces cas, commencer 
la séance en électr isant les musc les avec des couran t s in-
dui ts . Courants à i n t e r rup t i ons r a re s et pendan t deux 
minu tes au plus . Ce sont d 'a i l leurs les sciatiques avec 
a t roph ie muscula i re qu i guérissent le mieux et le p lus 



sûrement par l 'emploi de l'électricité. Nous n'avons pas 
de sciatique de ce genre que nous n'ayons pu améliorer 
aussitôt pa r ce t rai tement . Avec le lumbago, ce sont les 
cas où les courants continus donnent les plus beaux suc-
C È S - ( O N I M U S . ) 

Cette maladie est très favorablement influencée par le 
courant continu qui fait, en même temps que la douleur, 
disparaî tre les troubles t rophiques et surtout évite les si 
tenaces névralgies consécutives. 

I.a méthode qui m 'a toujours donné les meilleurs 
résultats est la suivante : galvanisation descendante du 
membre inférieur. La plaque positive sur l 'émergence 
du sciatique, la négative alternativement au-dessous de 
chaque point douloureux. Courant de 6 à 12 milliam-
pères. Durée : dix minutes. Concurremment, courte 
séance d'électrisation statique avec étincelles nombreuses 
et fortes sur le t rajet du sciatique. 

L'amélioration doit être assez rapide dans les premiers 
jours . Il faut , en moyenne, huit à douze séances pour que 
le malade commence à ressentir du soulagement, vingt à 
trente pour la guérison complète. ( L A R A T . ) 

Névralgie utérine. — Certaines névralgies, lorsqu'elles 
existent chez ¡es femmes, présentent tout de suite les 
symptômes d 'un état plus général; ces névralgies, dites 
hystériques, sont souvent le résultat de la maladie géné-
rale. Mais, dans quelques cas aussi, elles en sont l'ori-
gine, et dans tous les cas elles entretiennent les phéno-
mènes hystériques. Elles doivent alors être traitées 
séparément , et parmi celles-ci les plus importantes sont 
celles du col de la matrice ou des régions voisines de la 
matrice. 

Dans ces cas de névralgies, les courants continus ont 
une très heureuse influence. 11 n'est point indispensable 

d'appliquer l 'un des pôles sur le col de la matr ice ; l'élec-
trisation de la partie inférieure de la moelle nous a donné 
d'excellents résultats. 

Pour cela, on applique le pôle positif sur la colonne 
vertébrale au niveau de la dixième vertèbre dorsale, et le 
pôle négatif sur le sacrum. On commencera pa r un cou-
rant de 15 éléments, puis on pour ra en porter l ' intensité 
jusqu'à 40 éléments. Les séances seront de huit à dix mi-
nutes. 

Dans quelques cas, il est cependant nécessaire d 'agir 
directement sur la matrice, et sur tout lorsque les névral-
gies ont un des ovaires pour point de dépar t . Dans ces cas, 
on adapte un des pôles, le pôle positif de préférence, au 
rhéophore utérin, et on le porte sur le col de la matrice, 
et l 'autre pôle est mis en communicat ion avec un tampon 
ordinaire que l'on place sur l 'abdomen au niveau de 
l 'ovaire. Durée de quatre à six minutes avec un courant 
d'abord assez faible (10 éléments), que chez la p lupar t 
des femmes l'on peut porter progressivement jusqu 'à 23 à 
30 éléments. ( O N I M U S . ) 

Névralgie vésico-uréthrale. — Dans cette affection, il 
est très difficile de donner une indication bien précise 
pour la direction des courants . Nous plaçons en général 
le pôle négatif sur la moelle à la hau teur du plexus sacré, 
et le pôle positif à la région abdominale, au-dessus du 
pubis, ou sur le périnée. Le nombre d'éléments employés 
est de 20 à 60. Il faut, dans ce cas, tenir compte de p lu-
sieurs conditions, et surtout de la sensibilité des régions 
qu'on électrise. La peau du périnée est, en effet, très sen-
sible, et c'est une des principales ra isons pour laquelle 
nous y plaçons le pôle positif, qui est moins excitant que 
le pôle négatif. 

• Dans les névralgies vésicales accompagnées de spasmes 
et de contractures, si les applications externes ne p ro -



duisent pas de résultat au bout de quelques séances, il 
faut alors in t roduire la petite sonde électrique jusque 
dans la vessie, y adapter le pôle positif et maintenir à 
l 'extérieur, en général sur le pubis, le pôle négatif. Dans 
ces conditions il faut tou jours employer un courant assez 
faible de 15 à 20 éléments et ne jamais dépasser trois à 
quatre minutes. Il faut également avoir la précaution de 
ne pas employer des sondes trop grosses, et de ne pas 
maintenir le courant lorsque la sonde parcourt le canal 
de l 'urèthre. La petite sonde exploratrice du professeur 
Guyon est très bonne pour cet usage. (ONIMUS.) 

Migraine. — Nous avons employé deux méthodes qui 
nous ont également réussi dans le trai tement de la mi-
graine. La première consiste à placer les deux tampons 
de chaque côté du f ront , avec un courant de 8 éléments 
au plus, et une durée de temps de six à dix minutes. La 
seconde consiste à électriser le ganglion cervical supé-
rieur. Pour cela on place les deux t ampons du côté de 
la nuque, au-dessous et en arrière des apophyses mas-
toïdes. C'est cctte dernière méthode qui nous parai t la 
plus rationnelle, et que nous employons le plus souvent. 
Le courant est de 10 à 18 éléments. 

On peut également employer les courants induits, en 
promenant les excitateurs humides sur les tempes, avec 
un courant très faible et des interruptions très fréquentes. 

( O s r a u s . ) 

Névralgies anciennes ou consécutives à des névrites. — 
Dans les névralgies anciennes ou consécutives à des névrites, 
il y a toujours une lésion organique plus ou moins mar-
quée. On comprend que pour les guérir il faille beaucoup 
plus de temps que pour les névralgies aiguës. Le traite-
ment sera donc assez long, car on ne peut espérer la 
guérison que lorsque les altérations qui se font dans le 

nerf ou dans les muscles auront été enrayées ou modi-
fiées. Il faut donc surtout agir sur la nutr i t ion des m e m -
bres et ne pas au tan t chercher à combat t re l 'élément 
douleur . 

Les courants continus devront donc être préférés, mais 
il est inutile en même temps, au commencement de la 
séance, d'électriser les muscles qui ont subi un commen-
cement d 'atrophie, avec des courants induits à intermit-
tences rares . 

Dans l 'emploi des courants continus, il faut placer le 
pôle positif sur les centres, sur la par t ie lombaire de la 
moelle (en supposant une névrite du sciatique), et prome-
ner le pôle négatif sur les régions où les nerfs sont super-
ficiels et sur les muscles atrophiés. Le courant doit être 
assez intense, et il est avantageux de faire par momen t s 
quelques interruptions. 

On peut espérer une amélioration très notable et la 
guérison, chaque fois que les névralgies et les névrites ne 
sont pas symptomatiques d 'autres affections, nous avons, 
en effet, cons tamment obtenu des succès remarquables 
dans ce genre d'affection. 

Les premières séances, dans les cas anciens, sont sou-
vent suivis de douleurs assez vives. Ces douleurs ne doi-
vent pas faire cesser le t rai tement à moins qu'elles ne 
persistent encore après sept ou huit séances. Elles sont 
d'ordinaire t rès at ténuées après ce nombre de séances. (ONIMUS.) 

Quand la névralgie est essentielle, il n'est rien d'aussi 
efficace que l'électricité, quel que soit le siège du mal. 

Nous sommes arrivés à guérir des névralgies faciales 
qui existaient depuis plus de vingt ans et laissaient rare-
ment le malade un jour sans souffrir . 

Nous avons souvent fait disparaître des névralgies inter-
costales très rebelles. (ARTHDJS.) 



Les méthodes électr iques tendent toutes à modifier l 'ex-
citabilité du nerf par révulsion, soit par l 'action hypos-
thénisante du courant faradique profond ou du courant 
galvanique 

La guérison ou l 'amélioration de la névralgie peut être 
obtenue très simplement par le moyen du courant con-
tinu. Dans ce cas, c'est encore le courant galvanique des-
cendant qui rendra les plus grands services ; une remarque 
importante se place ici, c'est que, dans le trai tement des 
névralgies, le courant employé, du moins au début, sera 
faible 2 à 6 mill iampères d'intensité. Parfois un courant 
ascendant sera utile et on doit l 'essayer quand on aura 
échoué avec le courant descendant. La durée des séances 
sera en général de dix à vingt-cinq minutes. 

En même temps, l 'électrisation statique générale sera 
presque toujours indiquée. J'ai remarqué que, dans la 
plupart des cas, employée s imultanément avec le courant 
continu, elle abrégeait notablement la durée de la mala-
die, ce qui est loin d'être négligeable. ( L A R A T . ) 

Dans les névralgies le courant galvanique descendant 
est préférable à intensité moyenne de 8 à 12 milliampères. 
Néanmoins, cette indication est sujette à quelques varia-
tions. 

Névralgies du trijumeau. — Le trai tement devra le plus 
souvent procéder par tâ tonnements . D'abord courant 
continu de 4 à 6 mill iampères d'intensité descendant, en 
même temps électrisation statique avec souffle. Puis, si 
ces moyens ne réussissent pas au bout de huit ou dix 
séances, faradisation cutanée avec étincelles statiques. Ne 
pas insister si, en cinq ou six séances, ce dernier traite-
ment reste sans utilité probante . 

Enlin, si ces moyens ont échoué, on peut recourir à la 
galvano-puncture sur le trajet nerveux avec des intensités 

faibles, au moyen d'aiguilles ad hoc implantées de 2 cen-
timètres environ dans les tissus. ( I , A R A T . ) 

Neurasthénie. 

La franklinisat ion, aidée par une hygiène et un régime 
alimentaire appropriés, constitue le meilleur traitement 
d e l à neurasthénie. Elle répond à la fois à l 'indication 
générale relative à la nutrit ion et aux indications spéciales 
fournies par les divers accidents névropathiquès. Il n'est 
pas possible de formuler une prescription unique pour 
tous les cas. Dans Ja prat ique on au ra surtout à tenir 
compte de la tolérance très variable des sujets relative-
ment à l 'électricité. Sous ce rapport il y a à distinguer 
dans la maladie deux formes : l 'hyperexcitable et la tor-
pide. ( V I G O U R O U X . ) 

Bain statique quotidien. Commencer par des séances 
de cinq minutes pour arriver en dix ou douze jours à un'e 
durée de vingt à t rente minutes. Frictions répétées sur 
tout le corps avec l 'excitateur en bois en insistant au 
niveau du rachis . 

Souffle électrique dirigé sur l 'occiput. 
Galvanisation ascendante du rachis dans les cas d' im-

puissance surtout . La plaque négative sera placée au 
niveau des dernières vertèbres cervicales et des premières 
dorsales, la plaque positive sur la région sacrée. 

Intensité : 8 à 10 mil l iampères. 
Durée : cinq à six minutes . 
Dans le cas où l'électrisation statique n'est pas possible, 

recourir à la faradisation généralisée. 
Il faut toujours compter que le t ra i tement sera d'assez 

longue durée, souvent de plusieurs mois. 
( L A R A T . ) 



Nœvus des paupières. 

Les nccvi des paupières et de la face sont parfois très 
étendus. En employant l'électrolyse, il tend à se produire 
une rétraction qui dépasse une limite assez faible. 

L'électrolyse, dans ces conditions, devra être pratiquée 
avec une certaine légèreté de main. 

Voici le procédé qui nous a réussi. 
Après une compression de la paupière, on voit les prin-

cipaux troncules vasculaires. On les oblitère d 'abord en 
enfonçant une aiguille de platine près du troncule et en 
appuyant sur le vaisseau, pendant le passage du courant, 
pour souder les parois vasculaires, et en fermer la lu-
mière. L'aiguille est en rapport avec le pôle négatif, d'un 
appareil de 2 ou 3 éléments de Trouvé, ce qui suffit. 
L'aiguille étant plongée dans les liquides sous épidermi-
ques, la résistance a beaucoup diminué. 

Pour les capillaires dilatés, l'aiguille très fine est 
insérée dans les couches superficielles du derme, tendu 
et comprimé, etc., les vaisseaux sont détruits pa r petits 
ilôts, par le passage intra-dermique de l'aiguille et du 
courant . L'aiguille peut être mise en contact avec le pôle 
positif, pour avoir une cicatrice moins rétractile. L'arrêt 
du sang est acquis, avec l 'action des deux pôles, quand 
il s'agit de petits vaisseaux, et qu'on utilise la compres-
sion ; on efface ainsi, d 'abord en partie, le calibre vascu-
laire, ce qui en permet plus facilement la soudure. 

Le pôle non électrolysant est tenu sur le front même, 
ou dans la main. 

Compression préalable, faible quantité d'électricité, cau-
térisation électrolytique très mince, répétition de l'électro-
lyse dans les points insuffisamment dévascularisés.Ce sont 
là les conditions qui peuvent faire réussir la cure du nœvus 
en nappe, sans ectropion consécutif. ( B O U C H E R O N . ) 

Occlusion intestinale. 

La première chose à remarquer est que, en pareil cas, 
tout ce qu'on demande à l'électricité est de provoquer 
énergiquemënt le mouvement péristal t ique de l'intestin 
dans l 'espoir de rétablir le cours des matières, la cause 
réelle de l 'affection, son siège, sa na tu re restant indéter-
minés. 

Les moyens les plus directs et les plus efficaces de 
répondre à cette indication sont la faradisat ion ou la gal-
vanisation de l 'abdomen, les t ampons étant placés l'un 
sur les lombes, l 'autre promené sur la région abdominale. 
Si l 'on emploie le courant galvanique, on fera des alter-
natifs de façon à provoquer des secousses. 

Le procédé de galvanisation recto-abdominale préconisé 
par Boudet dePàr is , et connu sous le nom bizarre de lave-
ment électrique, n 'a aucun avantage et présente quelques 
inconvénients. Il n'est motivé ni par la difficulté de pro-
voquer la contraction de l'intestin à travers la paroi , ni 
par la nécessité de se rapprocher du siège de l 'obstruc-
tion (quand elle existe) qu'on ne connaît pas. Ce procédé 
ne représente en somme qu'une complication inutilement 
fatigante pour le malade. ( V I G O U R O U X . ) 

Nous croyons que moins douloureux que la faradisa-
tion, plus sûrs et moins exempts d'inconvénients que la 
galvanisation ordinaire, les lavements électriques consti-
tuent un progrès et doivent être appliqués toutes les fois 
que cela est possible. Malheureusement, ce moyen est 
encore trop peu connu ou trop dédaigné. ( L A R A T . ) 

lîoudet de Pàr is a publié une brochure sur le traite-
ment de cette maladie. Il se prononce pour la voltaïsation 
h intermittences ry thmées (appareil iig. 109) de la région 



abdomino-rectale. Courants de faible intensité d 'une 
durée de vingt à treute minutes . Le pôle négatif est 
dans le rectum ; le positif sur l 'abdomen. 

Opacités du corps vitré. 

Les troubles du corps vitré justiciables de l'électricité 
sont les opacités légères ou de moyennes dimensions, 
sur tout celles qui sont constituées par desexsuda ts fibri-
neux lins. Ces exsudais proviennent des procès ciliaires 
et de leur épithélium sécréteur (quelquefois de la cho-
roïde). Ils traversent l 'épithélium etl 'hyaloïde (ou la rétine) 
à l 'état de liquide, fibrinogène; et ils trouvent dans le 
corps vitré des éléments, fibrinoplastiques, qui les coagu-
lent. 

Ces fins caillots de fibrine forment la majeure partie 
des opacités du corps vitré, et un certain nombre des 
mouches volantes récentes. 

Tant que ces opacités restent à l 'état de caillots fibri-
neux fins, l 'électrisation galvanique, 2 à G milliampères, 
électrode positive à la nuque, électrode négative sur le 
f ron t , ou m ê m e électrodes sur chaque tempe, peut faci-
liter leur résorption, parfois avec une rapidité très grande, 
une huitaine de jours quelquefois, ou bien après quel-
ques semaines. 

Ces effets s'observent sous la condition que le processus 
exsudatif est terminé, et que l'électrisation intervient sur 
les résidus d'un processus morbide qui a pris fin. Il en 
est au t rement si la maladie continue son évolution et si 
l 'exsudation continue. 

Les caillots fibrineux résultant d 'hémorragies, dans le 
corps vitré, sont déjà plus difficiles à résoudre, parce qu'ils 
forment des caillots assez volumineux, parce que le sang 
a souvent déchiré le tissu de la t rame vitrée, ce qui est 
suivi d 'une cicatrice (opacité irréductible). 

Enfin, dès que les caillots ou exsudais fibrineux ont 
subi l'organisation en tissu conjonctif, lequel est et reste 
opaque, l 'opacité du corps vitré, qu'elle soit fine (mouche 
volante permanente) , ou qu'elle soit épaisse et large, 
devient irréductible, par toute espèce de moyen, parce 
qu'elle est formée d 'un tissu durable et vivant par lui-
même. 

Les mouches volantes légères sont souvent des cxsudats 
rhumat i smaux et goutteux, auquel cas l 'électrisation s ta-
tique par influence peut être employée en même temps 
que' la galvanisation. (V. Rhumatisme goutteux.) 

Les exsudats syphilit iques, paludéens réclament le 
trai tement général avec l'électricité. 

Les opacités du corps vitré produi tes par des cristaux 
de cholestérine, de phosphates, d 'oxalates de chaux, etc., 
sont irréductibles. ( B O U C H E R O N . ) 

Oppression. (V. Asthme.) 

Orchite; 

Le D r Picot (de Tours) a employé la galvanisation 
comme trai tement de l'orchite, Les courants d'intensité 
faible (0 à 8 milliampères) ; le pôle positif doit être placé 
sur le testicule malade et le pôle négatif sur le cordon 
testiculaire. M. Picot fait tous les j ou r s une séance de dix 
minutes. Sur quarante cas, l 'amélioration a été notable 
et la guérison singulièrement activée; sur trois sujets 
seulement il a fallu prat iquer sept électrisations ; chez les 
autres, quatre ou cinq séances suffirent. 

(Société médicale d'Indre-et-Loire, 2 avril 1874.) 

L'orchite aiguë ou chronique est profondément et favo-
rablement modifiée dans son évolution pa r l 'application 
des courants continus faibles à travers la glande.. . . Les 



courants seront d'une intensité de 5 à 6 milliarnpères, le 
pôle positif est placé en arrière, le négatif en avant. 
Durée : cinq minutes . ( O . N I M U S . ) 

Ovarite. (Y. Douleurs des ovaires.) 

Il est impor tant pour le t rai tement de l'ovarite de bien 
faire le diagnostic et de voir s'il n'y a aucune autre com-
plication, du côté des t rompes ou du péritoine, sans quoi 
le t rai tement électrique ne donnerait pas le résultat qu'on 
en attend. Dans les cas simples, une chimicaustie positive 
avec une intensité de 25 à 50 milliarnpères donnera le 
résultat désiré. Disparition de la douleur, résolution delà 
zone inf lammatoire périovarique. Il est nécessaire de faire 
deux ou trois séances. Je n'insiste pas sur l 'antisepsie ni 
sur le rayon consécutif. Pour les cas compliqués de sal-
pingite, ce qui est la règle, je renvoie au t rai tement de la 
salpingite ou mieux de l 'ovaro-salpingite. ( B R I V O I S . ) 

Pachyméningite. (Y. Méningite spinale.) 

Paralysies. 

Une considération élémentaire doit dominer le traite-
ment des paralysies ; c'est qu'il ne peut être fondé que 
sur un diagnostic exact et complet de l 'affection. On 
arrive ainsi à simplifier notablement le sujet . 

Le trai tement local habituel, qui consiste à solliciter la 
contraction musculaire en vue de favoriser le retour de la 
motilité n'est pas également applicable à toutes les para-
lysies. Il peut être employé avec succès, ou au moins sans 
inconvénient, dans les paralysies fonctionnelles,c'est-à-dire 
sans lésions organiques. 
: Il n'en est pas de même dans les paralysies organiques 
dépendant d'une lésion cérébrale. En pareil cas Félectrisa-

tion périphérique localisée n'est pas motivée puisque le 
nerf et le muscle sont sains et elle a le plus souvent un 
fâcheux retentissement sur le centre nerveux (aggrava-
tion de l 'état spasmodique, etc.). 

L'électrisation localisée n'est pas davantage justifiée 
dans les paralysies par lésion spinale. Il y a pour cela une 
autre raison ; c'est l 'altération t rophique consécutive des 
nerfs et des muscles qui subissent un processus de dégé-
nération scléreuse ou graisseuse. Or, dans cet état, il y a 
plusieurs motifs de croire que l 'électrisalion nervo-mus-
culaire exerce une action perturbatrice et défavorable ; il 
n'y en a aucun de supposer qu'elle aide à la répara t ion . 

Il est vrai que certaines affections médullaires , par 
exemple le syndrome paraplégie spasmodique, ne sont 
pas accompagnées de dégénérations périphériques : mais 
dans ce cas, de même que dans les lésions cérébrales, 
c'est le spasme qui contre-indique l 'excitation musculaire. 

Dans les paralysies par suite de lésion nerveuse périphé-
rique, toxique, t raumat ique , etc., l'existence des trou-
bles t rophiques dégénératifs identiques à ceux de la 
poliomyélite, doit encore faire écarter l 'électrisalion loca-
lisée. 

Celle-ci n'est donc applicable en définitive que dans les 
paralysies fonctionnelles. 

Cette question du t rai tement local des paralysies n'est 
restée si longtemps indécise que parce qu'on ne l'a pas 
envisagée méthodiquement . En effet, la première condi-
tion pour apprécier la valeur d 'un t ra i tement , électrique 
ou autre, dans un cas donné, est d 'être fixé sur la marche 
que prendrai t la maladie non traitée. Il est évident que 
cette base indispensable nous manque dans la plupart 
des paralysies où l'électricité est d 'un emploi classique. 
Bon nombre de ces affections présentent une tendance 
spontanée à l 'amélioration, et il est bien difficile d'évaluer 
ce que la thérapeutique peut y a jouter . Pa r exemple les 
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hémiplégies de cause cérébrale ou encore les paralysies 
infantiles. On sait que la marche de ces affections 
est essentiellement régressive et c'est une erreur que 
d 'a t t r ibuer l 'amélioration spontanée qui se produit tou-
jours dans une certaine mesure, à tel ou tel t rai tement 

"local. L'observation m 'a convaincu que, dans ces cas, le 
trai tement local est au moins inutile et souvent nuisible. 
D'abord il ne porte pas sur la lésion principale dont le 
siège est d'ailleurs inaccessible. Ensuite on n 'a jamais vu 
que je sache, dans la paralysie infantile d'ancienne date, 
l'électricité rétablir la motilité dans les muscles atrophiés 
et paralysés; et c'est précisément la seule preuve que 
l'on pourrait donner de son efficacité. Enfin le t ra i tement 
peut être nuisible, ainsi que je l'ai dit, en aggravant la 
contracture des hémiplégiques et en intervenant d'une 
façon per turbatr ice dans les troubles t rophiques périphé-
riques de la paralysie infantile. 

Mais voici une catégorie où cela est encore plus évident, 
celle des paralysies périphériques. Dans ces cas, l'électro-
diagnostic, mieux encore que dans les paralysies infan-
tiles, nous renseigne exactement sur le degré de l 'altéra-
tion t rophique et par suite sur la durée de l'affection. 
A-t-on jamais vu une de ces paralysies radiales, dites par 
compression, ne pas guérir en trois ou quatre semaines 
faute de t ra i tement électrique? D'autre par t , a-t-on vu 
une paralysie faciale dite a frigore, dont l'électro-dia-
gnostic avait fixé la durée à six mois, je suppose, n'en 
durer que trois grâce à l 'électrisation ? pas davantage. 
Et ainsi de suite. 

Il faut donc reconnaître que dans toutes les paralysies 
dues à une lésion centrale ou périphérique, l'électrisation 
localisée peut être nuisible et qu'elle est certainement 
inutile. Au lieu de s'évertuer à exciter des nerfs et des 
muscles malades, il vaut mieux songer à améliorer l'état 
général ; c'est encore le moyen le plus efficace de réparer 

la lésion nerveuse, si c'est possible, et ses conséquences. 
L'électrisation localisée n'en reste pas moins utile dâns 

les atrophies simples et les paralysies fonctionnelles; mais 
c'est pa r une fâcheuse confusion qu'on a étendu cette 
donnée aux atrophies et aux paralysies par lésion cen-
trale ou périphérique. Cette confusion provient surtout de 
ce que l 'électro-diagnoslic est généralement négligé. 

( V L G O U R O U X . ) 

Paralysie infantile. — Paralysie pseudo-hypertrophique. 
— J'ai obtenu la guérison de la paralysie pseudo-hyper-
t rophique à la première période, à l 'aide de la faradisa-
tion musculaire, secondée par l 'hydrothérapie et le mas-
sage. Lorsque ce t ra i tement a été appliqué au moment 
où elle était arrivée à la seconde période, il n 'a produit 
qu'une amélioration passagère et n 'a pas empêché la 
marche envahissante et la terminaison fatale de cette 
maladie. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

LeD'"Joffroy a obtenu par la galvanisation f réquemment 
inversée (V. Atrophie musculaire) des résul tats remar-
quables. 

Les Drs Contancin (de Montmorillon) et Rouhier se trou-
vent bien pour le t ra i tement de cette maladie des cou-
rants constants et continus faibles (4 éléments Trouvé). — 
Voltaïsation permanente du Dr Lefort. 

Il y a, je crois, un intérêt pr imordial à électriser tôt 
dans la paralysie infantile. Les piètres résultats constatés 
jusqu 'à présent dans l 'électro thérapie de celle maladie 
t iennent, selon m o i , à ce que l'on attend plusieurs 
semaines avant de recourir à l 'électricien. 

Mais il faut bien savoir, en oulre, qu 'un tel t ra i tement 
est toujours très long. L'électricité galvanique seule est 



capable de donner de bons résul tats tant que la cont rac-
tilité faradique est aboli«. En tout cas. l'électricité sta-
tique est absolument inutile. ( L A R A T . ) 

Paralysie faciale. — Le t ra i tement fondamenta l de la 
paralysie faciale est la galvanisation du nerf facial et 
exceptionnellement la faradisa t ion. 

Pour les cas légers à excitabilité normale, on applique 
le pôle positif indifférent sur le bras du malade, sous la 
forme d'une large plaque. Le pôle négatif est promené sur 
le tronc du facial en avant du conduit auditif externe, 
sur ses diverses b ranches , en insistant au niveau des 
points d 'émergence, trou mentonnier , sous-orbitaire, sus-
orbitaire. Courant continu d 'une minute environ sur cha-
cun de ces points avec une intensité de 2 à 4 mil l iampères, 
avec rhéosta t intercalé. Puis faradisat ion localisée de 
chacun des muscles au moyen de deux tampons . Durée : 
une demi-minute sur chaque muscle. 

Faible intensité. 
L'excitabilité faradique étant disparue (cas moyens et 

graves), s'en tenir au courant galvanique, courant cons-
tant comme ci-dessus, puis chocs galvaniques sur les 
différents muscles. S'abstenir absolument de faradisation. 

( L A R A T . ) 

Paralysie clu larynx. — Une fois les indications bien 
établies p a r le diagnostic, on aura le plus grand avan-
tage à employer la galvanisation continue ou interrompue 
et la faradisat ion, mais il est bien évident que les moyens 
d 'application différent. 

Les excitateurs employés devront toujours offrir une 
t rès petite section, pe rmet tan t de localiser l 'action des 
courants sur les différentes parties de l 'organe vocal, au-
tant que la chose est possible. Toutes ces opérations 
peuvent fort bien se faire extér ieurement , et il n'est nul-

lement besoin de pra t iquer l 'électrisation directe du 
la rynx; cette prat ique, essayée par divers médecins, nous 
paraî t non seulement inutile, ma i s m ê m e dangereuse . 

( B A U D E T . ) 

Paralysie diphtérique. — On électrisera journel lement 
les muscles atteints au moyen des courants continus et, à 
ce t ra i tement local, on adjoindra avec avantage un trai-
tement général stat ique. 

En général, les paralysies diphtériques sont p rompte-
ment améliorées par la galvanisation. ( L A R A T . ) 

Paralysie des muscles moteurs du globe oculaire. — Dans 
le t ra i tement de cette affection, on applique un courant 
de 8 à 10 éléments, en plaçant le pôle positif près du 
globe oculaire, et le pôle négatif sur la tempe du côté 
cor respondant , ou sur le ganglion cervical supérieur . La 
durée de l 'électrisation sera de cinq à six minutes. 

( O . N I M U S . ) 

D'après Duchenne (de Boulogne) ce genre de paralysie 
est souvent un des premiers symptômes de l 'ataxie loco-
motrice. Dans ce cas, le t ra i tement est le m ê m e que la 
maladie mère . 

Les paralysies des muscles de l 'œil qui ressortissent du 
t ra i tement électrique, sont les paralysies diphtéri t iques, 
syphilitiques des premières périodes, les paralysies du 
début de l 'ataxie, quelques paralysies infectieuses, typhoï-
diques, scarlatineuses, etc., les paralysies dites rhumat i s -
males, les paralysies à frigore et quelques autres de cause 
indéterminées. Ce sont presque toutes des paralysies 
périphériques. 

Les paralysies dépendant d 'une lésion centrale encépha-
lique, les ophtalmoplégies, les paralysies de la période 
terminale de l 'ataxie, les paralysies anciennes pér iphér i -
ques, etc., ne bénéficient guère de l 'électricité. 



L'expérience a montré que les paralysies traitées par 
l'électricité et par la médication générale appropriée, ont 
une durée les unes d'une huitaine de jours, les aut res de 
trois semaines, les autres de six semaines, les autres de 
trois à six mois, enfin viennent les incurables. Il semble 
donc que certaines paralysies dégénéralives peuvent en-
core guérir . 

Le procédé d'électrisation qui convient le mieux est la 
galvanisation, comprenant dans le courant l 'origine et la 
terminaison du nerf, 2 à 6 milliampères. Pôle positif à la 
nuque et négatif sur le front , durée de cinq à dix minutes, 
ou selon le procédé de Lefor t2éléments Trouvé, appliqués 
pendant quelques heures . (Avec une durée trop longue, 
douze à. vingt-quatre heures, on observe souvent des 
escarres sous les électrodes.) On obtient aussi le résultat 
thérapeut ique en plaçant les pôles d'une tempe à l 'autre, 
ou de l 'angle de la mâchoire au f ront . Le sens du cou-
rant n'est pas la chose essentielle. 

Les courants induits sont, moins appropriés, ils ne pro-
duisent pas de contraction des muscles, si on place les 
électrodes sur la peau péri-orbitaire. La gymnastique 
faradique des muscles n'est donc pas essentielle pour la 
cure de ces paralysies. ( B O U C H E R O N . ) 

Pôle négatif sur l 'œil ; pôle positif sur la nuque ; inten-
sité 3 à 4 mill iampères avec une grande résistance rhéos-
tatique. Durée de deux à trois minutes. 

Cette application galvanique sera suivie d 'une courte 
application faradique, et le mieux dans ces régions si 
sensibles est de faire passer le courant à travers le corps 
de l 'opérateur qui se servira de son doigt comme élec-
trode actif. Pour cela on n ' a qu 'à placer l 'électrode indif-
férent dans la main ou sur la nuque du malade, saisir 
soi-même l 'autre électrode humide et promener le doigt 
de l 'autre main là où on le juge à propos. 

On se rendra ainsi parfa i tement compte de l 'intensité 
du courant , ce qui, en l 'espèce, présente quelque intérêt. 

Cette electrisation en masse pour les cas de paralysie 
des muscles de l'œil a donné de bons résultats entre les 
mains de Erb. ( L A R A T . ) 

Paralysie du diaphragme. — Le meilleur t rai tement à 
opposer à la paralysie du d iaphragme, c'est la faradisa-
tion localisée de ce muscle pa r l ' intermédiaire des nerfs 
phréniques. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

Paralysies a fr igore. — Voici en somme les résultats 
des expériences comparatives que j 'a i faites depuis quel-
ques années chez les malades de m a clinique civile (poly-
clinique); j 'ai toujours commencé le trai tement deltoï-
dien simple par l 'application du courant continu, et 
presque toujours j ' a i dù en venir à la faradisation cutanée 
pour en obtenir la guérison. Dans la prat ique civile au 
contraire, j 'a i toujours appliqué immédia tement la f a ra -
disation cutanée au t ra i tement du rhumat i sme deltoïdien 
simple et j ama i s je n'ai dù recourir au courant continu. 
Dans les cas où, la faradisation cutanée ayant échoué, 
j 'ai essayé ensuite l 'application thérapeut ique du courant 
continu, je n'en ai rien obtenu. 

La faradisation musculaire méthodiquement appliquée 
à la paralysie rhumat i smale a frigore m 'a donné d'excel-
lents résultats, comme dans les paralysies consécutives 
aux lésions t raumat iques des nerfs. Je n'en puis dire au-
tant des courants continus labiles. Les courants continus 
labiles et les courants galvaniques intermit tents m'ont 
paru agir comme la faradisat ion localisée. 

( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

Paralysie de la vessie. (V. Incontinence d'urine.) — 
. . . . Mais il n 'en est pas de même lorsque l 'incontinence 



est due à une paralysie de la vessie. Là, l 'électricité s ta t ique 
est v ra iment souveraine. Nous avons soigné et guéri un 
n o m b r e très considérable de ma lades at teints d ' inconti-
nence. . . Sous l 'action de la médica t ion électr ique, la 
vessie la plus inerte reprend bien vite son énergie p r i m i -
tive, l 'organe affaibli se réveille et se tonifie d 'une façon 
f r a p p a n t e , et la guérison est bientôt complè te . 

( A R T H U I S . ) 

La fa rad i sa t ion externe de la paroi abdomina le ne 
donne pas g rands résul ta ts dans la para lys ie ; l 'applica-
tion des couran t s continus est plus efficace; dans l ' in-
continence d 'u r ine , au contra i re , la fa rad isa t ion réussit 
pour la ma jo r i t é des cas. ( L A R A T . ) 

Il f au t su r tou t se bien ga rde r d 'employer c o m m e élec-
t rode une sonde métal l ique, car dans ces cas l ' u rè thre 
serai t électrisé sur toute sa l ongueu r et l 'opérat ion serait 
t rès douloureuse ; de plus, on r isquerai t de provoquer 
un spasme du sphincter de la vessie. La faradisa t ion est 
douloureuse ; de plus, elle est beaucoup moins utile que 
fa galvanisa t ion, don t l 'act ion énergique sur les muscles 
à l ibres lisses est connue . On a u r a donc tou t avantage à 
employer les cou ran t s cont inus dans la paralysie vésicale. 
Bien en tendu , c'est le pôle négatif qui devra être porté 
dans l ' in tér ieur de la vessie; le pôle positif sera appliqué 
sur l ' abdomen à l 'aide d 'une la rge p laque. 

La galvanisa t ion de la vessie doit être prolongée pen-
dant toute la durée des phénomènes pa ra ly t iques ; la 
durée des séances varie en t re cinq et quinze minu tes avec 
une intensi té moyenne (o à 10 mil l iampères) . 

( B A R D E T . ) 

Paralysie hystérique. (Y. Hystérie). — On doit , en géné-
ral , d ans la paralysie hystér ique, localiser l 'excitation 

électrique dans chacun des organes affectés, et con t inuer 
le t r a i t e m e n t quelque t e m p s après le r e tour des mouve-
ments , afin de fixer, pour ainsi dire, la guér i son . . . Les 
faits que j 'a i recueillis ne m ' o n t pas pe rmis de recon-
naî t re les s ignes qui annoncent si la faradisa t ion guér i ra 
ou non la paralysie hys té r ique . La fo rme parap lég ique 
est celle dans laquelle les chances de succès para i ssen t 
les moins g randes . 

Quand on a été témoin de ces guér isons obtenues p a r 
la faradisa t ion localisée, chez des hystér iques don t la 
paralysie a résisté j u s q u ' a l o r s , et quelquefois depuis 
long temps , a u x médica t ions les plus énergiques , on se 
sent pr is d 'une sorte d ' admi ra t ion p o u r la puissance thé-
r apeu t ique de l 'électricité. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

M. Joffroy recour t à l 'électricité (galvanisat ion f r é -
q u e m m e n t inversée) dans le t r a i t emen t des paralysies 
hystér iques avec ou sans con t rac tu re , ma i s il ne lui re-
connaî t guère dans ces cas qu 'une action suggestive. 

Paralysie hystérique des muscles de la déglutition et de la 
phonation. — Ziemsen a conseillé, au point de vue du 
t r a i t emen t , d 'électr iser d i rec tement les musc les a t te ints , 
même les cordes vocales, au moyen d 'un long électrode 
recourbé et mun i d 'un t ampon olivaire à son ext rémi té . 
Cette m é t h o d e est bonne pour le voile du palais, mais 
bien difficile à app l iquer plus profondément. . Ziemsen 
avoue lu i -même que l 'électr isat ion in te rne du la rynx 
a m è n e des vomissements , des accès de suffocation et une 
aphonie m o m e n t a n é e . Tous les ma l ades ne sont pas 
d ' h u m e u r à suppor t e r de tels désagréments p o u r une 
amél iora t ion tou jour s p rob l éma t ique . Je crois que, dans 
ces cas où le muscle est diff ici lement excitable directe-
ment , on doit su r tou t s ' adresser a u x act ions réflexes et 
employer l 'électricité s t a t ique . 



Je conseille donc dans les paralysies en question le 
bain statique accompagné d'une série d'étincelles sur 
toute la région laryngiée à partir de l'angle de la mâchoire. 

( L A R A T . ) 

Paralysie agitante ou tremblement paralytique. — On ap-
pliquera un courant assez intense (30 à 40 éléments), sur 
la partie supérieure de la moelle, le pôle négatif étant 
placé à la hase du crâne, et le pôle positif sur les vertè-
bres cervicales et sur le ganglion cervical supérieur. Si la 
paralysie est localisée dans un des membres supérieurs, 
nous plaçons également, pendant une partie de la séance 
le pôle positif sur le plexus brachial, le pôle négatif 
étant maintenu sur la nuque. L'amélioration est possible 
et quelquefois très considérable au traitement, mais 
nous ne connaissons pas de guérison complète. Les cou-
rants induits ne doivent jamais être employés dans ces 
cas; mais on peut essayer l'emploi des courants fournis 
par les machines à frottement, car le vent électrique ar-
rête souvent presque subitement les tremblements; mal-
heureusement cette action n'est que momentanée. 

( O N I M U S . ) 

M. Luys conseille en pareil cas l'action concomitante 
des miroirs rotatifs (tous les jours) et du transfert (tous 
les deux jours). 

Dans cette affection, les courants induits doivent être 
considérés comme dangereux. M. Vigouroux, à la Salpê-
trière, a souvent employé contre la paralysie agitante 
l'électricité statique; nous-même l'avons essayée dans 
plusieurs cas. mais, i l faut, l'avouer, sans aucun succès. 

( B A U D E T . ) 

Je suis tout à fait d'accord avec Erb et Bardet pour 
conseiller de ne pas compter sur une guérison ou même 
sur une amélioration durable. ( L A R A T . ) 

Paralysie toxique. — C'est dans les plus défavorables con-
ditions que j'ai voulu expérimenter l'action thérapeutique 
de la faradisation localisée, et presque toujours après 
qu'il avait été bien constaté que les autres médications 
(bains sulfureux, vésicatoires, strychnine à l'intérieur et 
parla méthode endermique) avaient été impuissantes 
contre la paralysie. Il était évident que ce mode d'expéri-
mentation devait être décisif. Eh bien, malgré les condi-
tions désavantageuses où elle se trouvait placée, la fara-
disation localisée a presque toujours triomphé là où 
j'avais vu échouer les traitements les plus énergiques. 

Dans le traitement de la paralysie saturnine, la faradi-
sation doit être pratiquée de manière à exciter des sen-
sations douloureuses, i l en résulte que l'on est forcé quel-
quefois d'en éloigner les applications, sous peine de pro-
voquer une courbature électrique. C'est pourquoi ce 
traitement est en général très long, et n'exige pas moins 
de trente à cent séances. ( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

Il ne faut pas oublier que Duchenne assimile les para-
lysies consécutives à la colique dite végétale à la paralysie 
saturnine, et il a constaté que la médication doit être la 
même pour ces deux maladies. I l condamne d'ailleurs 
l'emploi des courants continus, malgré la défense de 
llemakqui, à son tour, excommunie les courants induits. 
Remak disait : 

« L'obligeance de plusieurs de mes confrères me four-
nit bientôt l'occasion de traiter un certain nombre de 
malades, et me convainquit pleinement de l'insuffisance 
du courant induit dans beaucoup d'états morbides, sur-
tout dans les paralysies rhumatismales et saturnines qui, 
selon Duchenne, doivent en être guéries. » 

Duchenne donne des observations probantes de la bonté 
de sa méthode; ses expériences avec les courants Yollaï-
ques ont, au contraire, échoué. 



Les réactions électriques étant simplement affaiblies, le 
traitement se fera d'après les principes généraux, galva-
nisation continue et faradisation. Cette dernière modalité 
électrique se montre parfois véritablement héroïque en pa-
reil cas, et Duchenne (de Boulogne) lui a dù de beaux 
succès. 

On appliquera un large électrode positif sur le renfle-
ment cervical. Le pôle N sera successivement promené sur 
les muscles malades. Galvanisation continue à 12 ou 
lo milliampères; quelques interruptions sur chaque 
muscle. ( L A R A T . ) 

Paralysie du grand dentelli. — L'électrisation, au moyen 
des courants continus associés aux courants de faradisa-
tion, quand le muscle se contracte sous l'influence de ces 
derniers, ce qui est la règle, guérit le plus souvent de cette 
affection. ( L A R A T . ) 

Paralysie traumatique. — En pareil cas, on devra re-
courir au courant galvanique descendant à intensité de 
8 à 12 milliampères, durée huit à dix minutes. I l sera bon 
en même temps d'agir sur les membres paralysés par des 
tampons négatifs promenés le long des trajets nerveux, 
mais sans interruption et par simple glissement. 

I l est bon de rappeler ici que les accidents paralytiques 
occasionnés par les accidents de chemin de fer (Railway 
Spine) se rattachent le plus souvent, comme cela a été 
démontré récemment, non pas à un traumatisme médul-
laire, mais bien à une hystérie latente qui est mise au jour 
par suite du shock nerveux. (M. le professeur Brouardel 
n'admet pas, pour le plus grand nombre de cas, l'hystérie 
latente. I l attribue les accidents observés à une sorte 
d'auto-infection par les ptomaines, des centres nerveux.) 

Ces paralysies-là devront donc être traitées comme des 
accidents hystériques par l'électrisation statique. 

( L A R A T . ) 

Paralysie à la sitite de compression. — Dans l'application 
des courants continus, on place le pôle positif sur la 
moelle et, dans tous les cas, au-dessus du point lésé; le 
pôle négatif est placé sur le point lésé ou un peu au-
dessous, afin de comprendre la partie malade du nerf 
entre les deux pôles. On emploiera suivant les cas, de 3 
à 6 0 éléments. ( O N I M U S . ) 

Paramyoclonus généralisé. 

Tous les cas soumis au galvanisme ont guéri. 
( L A R A T . ) 

Paramétrite. 

R É S U M É D U T R A I T E M E N T É L E C T R I Q U E D E L A P A R A M É T R I T E 

Paramétrile aiguë. — Voir périmé trite. 
Paramétrite subaiguë et chronique. - Voir périmétrite. 
. . . . ( haute, — choix, — 50 à 150 milliampères. 
intensité | _ n é c e g s i t é j 2o à 40 — 
Durée. — Cinq minutes. 
Anesthësie. — Nécessaire souvent dans volta-poncture seule-

ment. 
Antisepsie. — Rigoureuse. — Tampon iodoformé après ponc-

tion. ( B R I V O I S . ) 

Paraplégie (d'origine diphtérique). 

M. Luys en a obtenu la guérison rapide par le transfert. 

Périmétrite. 

S'il est un préjugé enraciné parmi les médecins, et qui 
trouve un écho dans le public, c'est l'expectation théra-
peutique que commande l'état aigu. Etant donné, en effet, 
une femme atteinte de périmétrite, cet état inflammatoire 
devient souvent un vrai noli me tangere, auquel on se 
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garde de toucher autrement qu'à distance, et pour lequel 
on prescrit le plus souvent, et uniquement, des applica-
tions émollientes sur le ventre. 

Je m'élève contre cette abstention stérile du médecin 
qui ne prévient rien, ne guérit rien et reste, les bras croi-
sés et désarmés, devant un ennemi qui évolue tout à son 
aise. 

Quoique la conduite opératoire soit délicate, i l faut 
intervenir pour deux raisons : la première pour soulager 
la patiente, et la seconde pour tâcher de faire avorter 
l'inflammation. 

11 faut làradiser toute femme atteinte d'inflammation, 
même aiguë, dans les conditions opératoires suivantes : 

a. Proscrire absolument ici toute faradisation doulou-
reuse et, notamment, celle de quantité, engendrée par la 
bobine à fil gros et court ; 

b. Adopter, dans ce cas-là, l'usage de la bobine à fil 
long et fin, qui engendre un courant de tension qui est 
calmant par excellence ; 

c. Faire, au début, une simple application vaginale, à 
l'aide d'une grosse électrode bipolaire, dont l'extrémité 
est appliquée contre la région enflammée ; 

cl. N'appliquer qu'un courant très tolérable pour ne pas 
faire souffrir la malade, pour ne pas l'exciter inutilement, 
ce qui ferait totalement échouer le but poursuivi. 

e. Tout le secret de la médication consiste, au début, à 
l'aire, avant tout, des séances sédatives, pour servir de pro-
logue à une médication plus active ultérieure. Le traite-
ment ne sera hyposthénisant qu'à la double condition 
d'être peu intense et d'être longtemps continué; 

f . La durée de chaque séance devra être de cinq, dix, 
quinze, vingt, vingt-cinq minutes, au besoin, et ne devra 
prendre fin que lorsque la malade déclarera elle-même, 
spontanément, qu'elle est améliorée, qu'elle souffre un 
peu moins ; 

g. Ce traitement ne réussira, je le répète, qu'à fa con-
dition d'être exécuté sans violence et avec la plus extrême 
douceur; 

li. On pourra renouveler la séance de une à deux fois 
par jour, au besoin, jusqu'à ce que la fièvre diminue, la 
douleur s'atténue et que la malade entre dans la période 
dite subaiguë; 

j. Toute faradisation devra être précédée et suivie d'une 
injection vaginale antiseptique au Van Swieten, et l'on 
apportera les soins les plus scrupuleux dans la conser-
vation de la propreté des sondes. 

Etat subaigu. — Dès que le cathétérisme utérin est 
possible, sans danger, et sans provoquer de grandes dou-
leurs, l'état subaigu commence pour moi et réclame un 
complément de traitement. 

Il faut alors faire une médication intra-utérine, pro-
gressivement intense, dans laquelle on pourra combiner 
avantageusement les électrisalions faradiques et vol-
laïques. 

a. Je dis d'abord faradique, parce qu'il faudra continuer 
dans l'utérus ce qu'on a commencé à faire dans le vagin 
et exécuter, à l'aide d'une sonde appropriée, une faradi-
sation utérine. 

Le courant sera toujours celui de tension, et on aug-
mentera son intensité par l'enganiement progressif de la 
bobine, avec une lenteur extrême, sans aucune brusquerie 
et jusqu'à la limite de la tolérance individuelle. On répé-
tera ces séances tous les jours, et dès qu'un mieux se 
manifestera, il faudra agir plus énergiquement encox-e et, 
dans ce but, réclamer l'appui du courant voltaïque. 

Ici c'est l'action purement chimique, dynamique et tro-
phique qui interviendra, pour activer plus rapidement la 
résorption des exsudats. 

Il faudra, au début, tâter la susceptibilité du sujet, en 



faisant des séances courtes et peu intenses de 20 à 40 mil-
liampères et de trois à quatre minutes ; puis, on augmen-
tera progressivement la quantité et la durée, et c'est la 
malade qui sera le meilleur juge de notre conduite opé-
ratoire par la tolérance avec laquelle elle acceptera ce 
nouveau traitement intra-utérin. 

On se conformera encore plus scrupuleusement ici à 
toutes les règles que j'ai formulées ailleurs à propos de 
la chimicauslie intra-utérine. 

Le médecin ne doit pas oublier que, dans cette situa-
tion voisine de l'état aigu, il a en mains un médicament 
qui, à côté d'un très grand bien, peut faire un très grand 
mal, s'il est manié d'une façon trop brutale ou inexpéri-
mentée. 

Etat chronique. —- Si une indécision relative, jointe à 
beaucoup de timidité, sont permises dans l'état aigu et 
au début de l'état subaigu, dans l'état chronique, au con-
traire, i l faut savoir intervenir, et c'est ici que je recom-
mande expressément une médication vraiment héroïque, 
je veux parler de l'association judicieuse de la chimicaustie 
intra-utérine à plus haute dose et de la volta-puncture. 
chimique, vaginale, négative et monopolaire. 

La volta-puncture est, au-dessus de tout ce que je pour-
rais dire, une ressource toute-puissante que je ne saurais 
trop vous recommander. ( A P O S T O L I . ) 

RÉSUMÉ nu TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DE LA l'ÉRlMÉTRITK 

P É R I M É T R Î F T E A I G L E 

vaginale, — opéra-
^ lion de nécessité, j 

Opération. — Faradisalioa utérine dès qu'il est ' Palliative. 
I possible. — opé- \ 

ration de choix . , 

Electrode j va?inale bi|)olaire' i / utérine — 
Courant. — Tension exclusivement. 
Intensité. — Supportable, 
Durée. — Cinq minutes à une demi-heure, — proportionnelle 

à l'effet ressenti. 
Antisepsie. — Constante et rigoureuse. 

l'ÉRIMÉTRITE SÜBAIGUE ET CHRONIQUE 

Opération chimicauslie intra-utérine, — nécessité, 
volta-puncture, choix, 
platine, pour chimicaustie. 

curative. 

Electrode trocart acier filiforme, — un demi-centimètre de 
' profondeur. 

positif, — au début, — formes récentes. 
l'Ole ' négatif comme plus dénutritif, — à la fin, — formes 

/ anciennes. 
chimicaustie moyenne, — 40 à 100 milliampères. 

^ suppporlable dans cas récents, 20 
Intensité ,, S à 80 milliampères. j volta-puncture f ^ £ | a n s ^ a n c i e n S ; 50 à 

200 milliampères. 
Durée. — Cinq à huit minutes. 

i indispensable dans galvano-puncture à haute 
Anesthésie j intensité. 

' inutile dm?- chimicaustie. 
Antisepsie.— Rigoureuse. —Tampon dans ponction électrique. 

( B R I V O I S . ) 

Phlegmon (V. Abcès.) 

Polypes de l'urèthre. 

Le traitement électrique des polypes de l'urèthre con-
siste dans des applications du courant voltaïque sous 
forme de chimicaustie uréthrale (galvano-caustique). 

Généralement, le pôle négatif est plus douloureux, mais 
en revanche il est plus dénutritif et plus actif. Le polype 
se détache plus vite avec une application négative qu'avec 
une positive. Nous donnons cependant la préférence à 



cette dernière, dans les cas où le polype est très friable 
et saignant. L'intensité sera de 30 à 70 milliampères. — 
La durée sera de cinq minutes, excepté dans certains cas 
exceptionnels où l'on voudra cautériser toute la muqueuse 
uréthrale et tourner autour du pédicule. Six à huit minutes 
seront en tous cas très suffisantes. ( B R I V O I S . ) 

Polypes ulét 'ins. — Les polypes de l'utérus sont tous 
indiqués pour être traités par l'électricité. 

Opération. - Chimicauslie ( " ^ " « t é r i n e , - préventive. 
( du pédicule, — curative. 

Electrode. — Charbon, exclusif. 
Pôle ) P^itif, règle. 

; négatif, exception. 
Intensité. — Haute, — 100 à 200 milliampères. 
Durée. — Cinq à douze minutes, suivant qu'on fait deux ou 

trois cautérisations successives. 
Anesthésie. — Inutile. 
Antisepsie. — Rigoureuse. 

N O T A . — Le traitement se compose de deux parties : une 
curative, celle du début, pour faire tomber le polype, la deuxième 
préventive, intra-utérine, pour guérir la muqueuse utérine tou-
jours malade. (BRIVOIS. ) 

Rage. 

On a employé dernièrement les courants continus pour 
diminuer les contractures qui surviennent dans l'hydro-
phobie. L'effet est identique à ce que l'on obtient dans le 
tétanos, c'est-à-dire que cette application amène la détente 
des muscles. On parvient ainsi à prolonger la vie du 
malade, et à permettre par conséquent l'action des 
autres médications qui pourraient être employées. 

(OxiMUS.) 

Rétrécissement de l'urèthre. 

Le D'' Mallez a obtenu plusieurs succès par la méthode 

de la galvano-caustique chimique. Il a publié en collabo-
ration àvec Tripier une brochure sur son traitement : De 
la guérison durable des rétrécissements de l'urèthre par la 
galoano-caustique chimique. 

M . F O R T . — I l est parfaitement reconnu et admis au-
jourd'hui qu'aucune méthode opératoire, qu'aucun pro-
cédé ne met à l'abri de la récidive, et il n'est pas un 
chirurgien en mesure d'affirmer que tel rétrécissement 
donné ne sera pas suivi de récidive après l'opération. Nous 
ne faisons exception pour aucune méthode, dilatation, 
divulsiou, uréthrotomie, électrolyse... Le choix de la 
méthode opératoire ne reposant par conséquent pas sur 
des bases suffisantes, on peut dire que le chirurgien est 
presque forcé de se laisser guider par des idées purement 
théoriques. C'est pour cela qu'il a souvent recours à une 
méthode après avoir constaté l'insuccès d'une autre. Voilà 
encore pourquoi on uréthrotomise souvent des malades 
qu'on a inutilement dilatés pendant un temps plus ou 
moins long. 

Nous déclarons, en toute franchise, qu'il nous est diffi-
cile d'expliquer pourquoi la guérison des rétrécissements 
uréthraux est plus durable après le traitement par l'élec-
trolyse linéaire... Notre procédé étant de date assez ré-
cente, on ne saurait exiger de nous des observations très 
anciennes... 

M . P I C A R D . — Dans L'électrolyse, on a souvent des réci-
dives et à des époques assez rapprochées. Ainsi, j'ai 
soigné un malade opéré par M. Fort, et j'ai dû l'uréthro-
tomiser. Après l'électrolyse i l ne pouvait pisser. Depuis 
que ruréthrotomie a été pratiquée, la fonction urinaire 
s'est rétablie. Un autre malade urinait du sang après 
l'électrolyse, contrairement aux assertions de M. Fort, 
qui dit qu'il n'y a jamais d'écoulement sanguinolent. 

Dans certains cas, tout au moins, le résultat n'est pas 
toujours brillant. 



M . F O U T . — Je n'ai pas la prétention de guérir tous les 
rétrécissements. Dans toutes les méthodes, il y a des 
insuccès. 

M . P I C A R D . — Je maintiens que l'électrolyse ne guérit 
pas mieux que les autres méthodes. Les rétrécissements 
peuvent avoir des caractères très différents. Lorsqu'il 
existe un noyau très dur. on ne guérit pas, quelle que soit 
la méthode employée. 

M. F O R T . — Je ne nie pas les exceptions et les cas parti-
culiers. Ce que je prétends c'est que, dans les cas ordi-
naires, ma méthode est plus avantageuse que les autres, 
parce qu'elle est inoffensive. L'électrolyse n'est pas une 
cautérisation; c'est une décomposition chimique des 
tissus. 

(Société de médecine pratique ; séance du 22 oct. 1891.) 

Rhumatisme. 

Les affections rhumatismales sont essentiellement du 
domaine de l'électrothérapie statique. I l est fort rare 
qu'elles se montrent longtemps rebelles à cette médica-
tion. Chaque jour il nous arrive d'obtenir des cures com-
plètes, et toujours nous sommes assuré de procurer un 
soulagement immédiat. ( A R T H U I S . ) 

La franklinisation peut être efficace contre les manifes-
tations douloureuses du rhumatisme ; mais elle est sur-
tout utile pour modifier la diathèse ; sous ce rapport, son 
action est des plus remarquables. Elle réussit même, sans 
autre médication, dans le rhumatisme noueux qui, à la 
vérité, n'est pas toujours un vrai rhumatisme. 

( V I G O U R O U X . ) 

L'électricité statique par influence, appliquée de ma-
nière à produire la réaction chaude et moite, a une action 

non douteuse sur les crises légères et moyennes, tout au 
moins; du rhumatisme goutteux des viscères et des mem-
bres. Par ce procédé d'électrisation, aidé d'un peu de 
suggestion à l'état de veille, on voit, en quelques minutes, 
cesser les douleurs rhumatismales des splanchniques, 
qu'elles siègent du côté des ovaires, de l'intestin, de l'esto-
mac et quelquefois du cœur, et souvent de la tête. Un 
autre résultat de cette électrisation, c'est la cessation des 
contractures viscérales, des crampes douloureuses des 
muscles lisses rhumalisés. C'est peut-être même là le 
résultat le plus positif, et c'est ce qui contribue le plus à 
la sensation de détente générale perçue par le sujet. 

Pour le rhumatisme goutteux des membres, s'il s'agit de 
crises récentes, assez légères, on voit avec cette électrisa-
tion, les douleurs et les contractures réflexes céder ou 
diminuer à chaque séance. Ce qui permet d'attendre 
l'effet plus éloigné du traitement médicamenteux du 
régime et de l'exercice. Mais il faut toujours obtenir la 
réaction chaude et moite, qui, si elle n'est pas indispen-
sable. est un gage du succès. 

J'ai aussi été témoin récemment de la cessation presque 
instantanée, en une demi-heure, d'une petite crise de goutte 
au pouce de la main. Cette crise, avec petite bosse de l'ar-
ticulation de la phalange unguéale, avec fort gonflement 
de tout le pouce (un tiers plus large que le pouce sain), 
avec douleur assez vive, et impotence articulaire. Cette 
crise de goutte digitale était survenue chez une dame, 
dans le cours d'une violente goutte oculaire et cépha-
lique, excessivement douloureuse, se répétant deux fois 
par an, depuis plusieurs années. 

Pendant l'électrisation statique par influence dirigée 
contre la goutte oculaire, la douleur du pouce cessa 
subitement ; puis après dix minutes, le dégonflement du 
pouce devint manifeste, i l était total après vingt minutes. 
Enfin la petite bosse rouge et dure périarticulaire, pâlit, 



se ramollit, et avait disparu dix minutes après. La durée 
du phénomène avait été d'une demi-heure en tout. .J'en 
ai été le témoin, sans avoir voulu le provoquer. C'était la 
goutte oculaire et céphalique qui était mon objectif. 

S'il est possible de reproduire ce phénomène, on ne 
saurait trop faire remarquer quelle importante preuve il 
apportera de la valeur de l'électrisation statique dans ce.s 
affections, toujours sans préjudice du traitement interne 
à employer concurrement. ( B O U C H E R O N . ) 

Rhumatisme goutteux des yeux et des oreilles.— Le rhu-
matisme goutteux des yeux et des oreilles est très fré-
quent, surtout dans les formes qui sont encore légères et 
sans lésions importantes, et c'est justement sous ces 
formes qu'il est assez souvent accompagné de rhumatisme 
goutteux céphalique (névralgies, migraines simples ou 
ophtalmiques, raideurs du cou, craquements articulaires 
des mâchoires et du cou). 

Du côté des yeux, on observe : sensations de froid aux 
yeux, visions lumineuses ou colorées, sensibilité à la lu-
mière vive, douleur légère à la pression de la région du 
cercle ciliaire, crispation douloureuse ou non du muscle 
ciliaire ne permellaiLt pas longtemps la lecture ou l'écri-
ture, plaintes cont: e les lumières artificielles de l'électri-
cité, du gaz ou de l'huile. Parfois, chez les femme surtout, 
sensation de vertige oculaire, etc. 

Du côté des oreilles, le rhumatisme goutteux, avec les 
signes du rhumatisme goutteux céphalique, s'accom-
pagne aussi de craquement dans les oreilles, de tinte-
ments, de bourdonnements, de vertiges et de surdité. 
(V. Surdités.) 

Le rhumatisme goutteux, léger, des yeux, est souvent 
une des premières manifestations de l'hérédité goutteuse, 
et nous l'observons très fréquemment sur les yeux des 
lycéens de Paris. L'application des yeux favorise la loca-

lisation dans l'œil, des tendances goutteuses héréditaires. 
Naturellement, contre ces rhumatismes goutteux, il 

faut prescrire le régime, l'exercice en plein air, les collyres 
et les médicaments. Mais dans les cas un peu intenses, et 
dans les cas qui se prolongent (les périodes des crises 
durent souvent plusieurs semaines, et se renouvellent 
plusieurs fois par an), l'électricité est un puissant adju-
vant; elle donne un résultat immédiat qui permet d'at-
tendre plus facilement les effets éloignés des traitements 
prescrits. 

L'électricité galvanique de 2 à 6 millampères, pôle 
positif à la nuque, pôle négatif sur le front, ou même, 
pôles aux deux tempes, séances de cinq à dix minutes, 
donne souvent la détente, l'amélioration. 

Mais l'électricité statique par influence, employée 
comme il est dit plus haut (voir Electricité statique par 
influence), jusqu'à production'de l'action chaude et moite, 
donne non seulement la détente locale des yeux et de la 
tète, mais constitue encore un traitement très important 
du rhumatisme goutteux du sujet. Cette électricité agit 
en effet comme la douche, et plus que la douche, car les 
variations du potentiel se font de proche en proche de 
l'intimité des tissus, vers la surface du corps où tend à 
s'accumuler l'électricité avant de s'écouler. 

( B O U C H E R O N . ) 

11 est incontestable que le rhumatisme est un des ter-
rains les plus favorables pour l'électrothérapie en tant 
qu'accidents et aussi en tant que diathèse... 

A mon avis c'est ici surtout que l'éclectisme le plus 
large est de rigueur. Dans le rhumatisme subaigu encore 
douloureux, on emploiera le courant faradique et en 
même temps les étincelles statiques en grand nombre. Le 
courant faradique doit être localisé sur la jointure au 
moyen de deux petits tampons et suffisamment intense 



pour commencer à être désagréable. Séance de quatre à 
cinq minutes. L'amélioration est d'ordinaire immédiate 
et les mouvements deviennent tout de suite plus libres. 

L'élément douleur disparu, le courant galvanique 
devient de la plus grande utilité. C'est lui, en effet, qui 
possède l'action catalytique par excellence, et qui agit le 
plus énergiquement sur la résorption des épanchements. 
Enfin dans la forme chronique sèche, avec déformations 
articulaires, l'électrisation statique seule suffit. La révul-
sion doit être énergique au niveau des articulations 
atteintes au moyen de fortes et nombreuses étincelles. 

L'électrothérapie est donc indiquée au-dessus de tout 
autre remède dans le rhumatisme musculaire. On aura 
donc recours à la faradisation localisée et à l'étincelle 
statique. Dans quelques cas très rares par leur ténacité, 
i l est bon d'user du courant galvanique labile; le négatif 
promené sur le muscle malade avec une intensité de 10 à 
2 0 milliampères. ( L A R A T . ) 

Le rhumatisme musculaire, au point de vue du traite-
ment électrothérapique. pourrait être rangé à côté des 
névralgies, car i l s'agit ici également de combattre le 
phénomène douleur... Aussi croyons-nous qu'il serait 
peut-être de saine pratique de ne pas insister dans l'ap-
plication du courant électrique lorsque les premiers 
résultats n'ont pas été heureux. ( B A R D E T . ) 

Salpingite. 

Le traitement électrique des salpingites comprend plu-
sieurs modes opératoires. On peut dire qu'il n'y a pas de 
méthode générale et uniforme de traitement et que cha-
que cas clinique demande une discussion raisonnée avant 
l'application thérapeutique... 

D'une façon générale, la méthode électrique est appli-

cable dans tous les cas aigus ou chroniques. L'état aigu 
n'est pas une contre-indication à condition que l'utérus 
et le péritoine ne soient pas enflammés, et que les salpin-
gites ne soient pas compliquées de métrite ou de pelvi-
péritonite aiguë. Dans ces cas, ce n'est plus la salpingite 
qui domine Ja scène, c'est l'inflammation de l'utérus ou 
du péritoine, qui réclame tous les soins et toute l'atten-
tion du médecin... 

Dans toutes les affections tubulaires chroniques, c'est 
l'électricité sous ses diverses formes, faradisation, chimi-
causlie intra-utérine, volta-puncture au lieu d'élection : 
qui donnera les résultats les plus favorables. Il n'y a pas 
de médicament qui amènera aussi vite la résolution, 
d'autre part, il n'y a pas d'opération qui donnera la même 
somme de guérisons avec la [même somme d'innocuité... 

On aura recours à la faradisation comme méthode de 
début pour vaincre la susceptibilité douloureuse ou habi-
tuer le malade à l'électricité. 

RÉSUMÉ DU TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DES SALPINGITES 

S A L P I N G I T E A I G U E 

,, • ,• n ( vaginale, nécessité ) „,,. .. opération. — haradisation j u l | r i n e , choix j P a l l i a t l v e -

Electrode. - Bipolaire j ^ f j 

Courant. — Tension, exclusif. 
Intensité. —Supportable. 
Durée. — Cinq minutes à une demi-heure, proportionnelle à 

l 'effet sédatif. 
Antisepsie. — Très rigoureuse. 

S A L P I N G I T E S U B A I G U E E T C H R O N I Q U E 

/ de choix dans catar-
l chimicaustie \ rhales post-puerpé-

Opéralion intra utérine ) raies, de nécessité 
I l dans les autres, 
v volta-poncture, — choix. 

curative. 



Lieu de ponction. — Point proéminent le plus rapproché de la 
paroi vaginale. 

; platine. 
Electrode charbon dans hémorragies. 

' trocart acier, — filiforme. 
Pôle ( po,sitif- ~ rèSle-( négatif, — exception. 

faible 1 d a n s chimicaustie ) sans anesfhésie, 20 
— volta-puncture \ 60 milliampères, 

liante clans opération avec anesthésie, 50 à 200 mil-
liampères. 

Durée. — Cincj à dix minutes. 
Anesthésie. — Indispensable souvent pour le diagnostic el 

l'opération. 

Antisepsie. — Très rigoureuse. ( B K I V O I S . ) 

Sédation. 
11 n'existe peut-être pas de meilleur sédatif au point 

de vue général que l'électrisation statique. L'erreur du 
grand nombre est de croire que cet attirail volumineux 
d'où sortent, avec un bruit sec, des étincelles, des foudres 
en miniature, ne peut être qu'un agent puissant d'exci-
tation, d'énervement. Cette idée, partagée par bon nom-
bre de personnes instruites, voire même par des médecin« 
repose sur le fait de la production de l'état nerveux 
spécial où l'orage jette la plupart des individus, surtout 
les névropathes... En électrothérapie tout se réduit pour 
agir convenablement à doser soigneusement son médica-
ment... que l'on vienne à dépasser la dose voulue et les 
phénomènes d'excitation apparaissent : insomnie, agita-
tion, etc... On voit que l'électricité statique peut offrir 
deux ordres d'effets, selon les doses, effets sédatifs et 

excitants. C'est à l'expérience de leleclrolhéra-
peute qu'il appartient d'appliquer judicieusement l'une 
ou 1 autre action. 11 est impossible, à cet égard, de for-
muler des règles précises, l'effet étant naturellement 
variable suivant les tempéraments. 11 est des névropathes, 

Intensité 

en particulier les hystériques, pour lesquels un bain sta-
tique de dix minutes devient excitant. Certains autres 
malades, comme les neurasthéniques dont le système 
nerveux est profondément déprimé, se trouvent bien de 
bains prolongés, trente à quarante minutes et au delà. 
Mais, je le repète, ces données n'ont qu'un caractère géné-
ral et les exceptions sont nombreuses. Je donne donc le 
conseil, par mesure de prudence, de commencer par tàter 
la susceptibilité du sujet et de n'agir d'abord qu'au moyen 
de bains statiques de courte durée, cinq minutes, par-
exemple, pour atteindre en quatre ou cinq séances la 
dose favorable qui en moyenne se rapproche de vingt 
minutes... 

L'électrisation galvanique est également un moyen de 
sédation puissant mais surtout local. Cependant comme 
celte action peut être aisément localisée sur les centres 
nerveux, cerveau ou moelle, qui sont les régulateurs et 
les incitateurs du système nerveux général, on com-
prend qu'une action sédative générale puisse s'en suivre, 
et c'est ce qui arrive en effet. 

Selon que l'on a attribué (Onimus) une influence pré-
pondérante à la direction des courants ou à une différen-
ciation polaire (Erb, Dubois-Raymond), on en a conclu à 
l'action sédative dans un certain sens du courant ou dans 
l'application d'un pôle donné. 

C'est ainsi que le pôle positif produisant le phénomène 
de l'anélectrotonusdevient parle fait même sédatif. 

Cette interprétation ne tient pas debout puisque, dès 
que le courant cesse de passer, il se produit un courant 
de polarisation de sens contraire et l'anélectrotonus 
devient katélectrotonus, et que, malgré ce renversement 
inévitable, les effets persistent. 

Quant à la direction des courants, les contradictions 
sont telles entre les auteurs qu'il est évident que ce n'est 
pas encore là le nœud de la question. 



Nous pouvons seulement dire que, empiriquement, 
lorsqu'il s'agit d'avoir une action sédative sur le système 
nerveux byperexcitable, comme dans les névralgies par 
exemple, le courant descendant est préférable à l'inten-
sité moyenne de 8 à 12 milliampères. Néanmoins cette 
indication est sujette à quelques variations... 

Il n'est pas jusqu'au courant faradique qui ne puisse 
être employé comme agent sédatif. Pour les affections 
névrotiques générales, ce moyen est souvent employé 
avec succès en Amérique, terre classique de la neuras-
thénie. Dans ce cas, c'est une faradisation cutanée géné-
rale qui est usitée. Mais, même au point de vue local, la 
faradisation à interruptions très rapides, de moyenne 
intensité et non à dose révulsive, est un mode souvent 
utile de traitement de différentes hypéresthésies ou dou-
leurs, la migraine par exemple. 

Si nous jetons un coup d'oeil d'ensemble sur les diffé-
rentes actions que nous venons d'analyser, actions qui 
pratiquement se trouvent souvent liées entre elles et insé-
parables, nous voyons que lasé$ationT portant surtout sur 
le système nerveux sensible, est obtenue par l'électrisation 
statique sous forme de bains, le courant gatvanique cons-
tant, surtout descendant, appliqué sur les centres, la fara-
disation superficielle à intermittences rapides, l'excitation 
par les étincelles statiques, les chocs et renversements 
galvaniques, la faradisation profonde et assez intense, la 
régularisation des actions trophiques par le courant galva-
nique à intensité moyenne quel qu'en soit le sens. 

( L A R A T . ) 

Spasmes. 

Spasmes de la vessie et de l'urèthre. — L'influence des 
courants continus dans les spasmes de la vessie et de 
l'urèthre est des plus remarquables, et il est peu d'affec-
tions où leur emploi soit aussi utile. 

On applique le long de la colonne vertébrale un cou-
rant descendant de 30 à 50 éléments; pendant quelques 
minutes, on peut également appliquer le pôle positif sur 
le périnée, elle pôle négatif sur le pubis, avec un courant 
de 15 à 30 éléments. ( O M M U S . ) 

Spasmes de l'utérus.- Courant continu de faible intensité 
25 à 30 milliampères, pôle négatif de préférence. 

(Bmvois.) 

Contre les spasmes hystériques le traitement électrique 
est fréquemment fructueux, en dépit de toutes les mé-
thodes possibles. Contre les contractures, le courant gal-
vanique (descendant intermittent) se montre maintes fois 
utile, ainsi que le faradique; il en est de même de l'appli-
cation continue d'un courant galvanique faible (Leloir). — 
Les fortes attaques hystéro-épileptiques doivent bien des 
fois être abrégées et adoucies, à l'aide d'un courant galva-
nique constant allant du front à n'importe quel point du 
corps suivant une direction différente (10 et 15 éléments) 
(Richet, Roux). La communication subite d'un courant 
galvanique appliqué de la même manière, mais très 
énergique (40-50 éléments Trouvé) termine aussitôt une 
Semblable attaque, mais ne garantit pas contre son 
retour; contre toutes les manifestations hystériques, de 
même contre l'ensemble de la maladie elle-même, on a 
tout récemment employé à Paris, non sans succès, 1 élec-
tricité statique (Charcot, Vigouroux). ( E R B . ) 

Spermatorrhée. 

De même que pour l'impuissance,l'incontinence d'urine, 
etc.. le traitement ne peut être institué pour chaque cas 
particulier que sur une notion nette de la palhogénie. 

( V I G O U R O U X . ) 



Pôle positif au périnée, pôle négatif sur la région sacro-
lombaire, ou mieux encore dans l'urèthre. Courant de 12 à 
18 éléments et d'une durée de deux minutes. 

( O . N I M O S . ) 

Courants continus ascendants sur la moelle lombaire, 
friction de la verge par le balai métallique, faradisation 
du périnée, électrisation statique avec étincelles sur la 
moelle et sur la verge, faradisation des testicules. 

( L A R A T . ) 

La faradisation et la galvanisation peuvent être utiles 
dans laspermatorrhée et les pollutions nocturnes. L'élec-
trisation doit être pratiquée sur la région périnéale. 

On peut aussi appliquer le pôle négatif à la région 
lombaire et le pôle positif au périnée ; cette méthode a 
fourni de nombreux succès. ( B A U D E T . ) 

Subinvolution utérine. 

L'électricité appliquée méthodiquement est l'agent thé-
rapeutique par excellence de cet état. 

Tantôt, en effet, la subinvolution est d'origine non 
infectieuse liée à un utérus sans contractilité, dont la 
libre musculaire a été épuisée par un long et pénible tra-
vail, par une maladie générale ou par une constitution 
misérable et affaiblie. Tantôt la subinvolution est infec-
tieuse. C'est l'idée qui domine actuellement la pathologie 
de la subinvolution et que je résume en deux mots : tout 
utérus en subinvolution est un utérus qui suppure ou qui 
a suppuré. Comme le courant électrique voltaïque est un 
des plus puissants antiseptiques que nous possédions, il 
guérira rapidement celte affection. 11 n'y a donc pas 
besoin d'employer une" autre méthode que la méthode 
électrique puisqu'elle pare à tout, suivant deux modes 

différentes d'emploi qui peuvent s'énoncer ainsi : guérir 
la septicémie, stimuler la contractibilité musculaire de l'u-
térus. 

Tripier est partisan exclusif de la faradisation parce 
qu'il doutede l'origine infectieuse de la subinvolution 
Je ne suis pas un partisan aussi exclusif d'une méthode 
unique et je systématise, comme le Dr Apostoli, les appli-
cations électriques d'après l'étiologie de la subinvolution. 

Quand c'est la septicémie qui occasionne la subinvolu-
tion, il faut aller directement à la cause et la supprimer. 
Il faut donc faire une chimicaustie intra-utérine d'em-
blée. 

Dans le cas d'utérus torpide sans infection, il faut faire 
une application faradique avec le courant de quantité 
(gros fil) pour stimuler les contractions utérines, activer 
la circulation et amener le dégorgement de l'organe. 

Dans un cas, on recherche une action chimique anti-
septique, dans l'autre une action mécanique. 
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. utérine, choix. , 
O P É R A T I O N . — Faradisation. ' vaginale, néces- ' Curative. 

I si té. > 
E I . E C T R O D E bipolaire vaginale, 

utérine. 
. . . . « intermittences ppu rapides. 

COURANT Y 1 U A N L L T E ' R E R J T E , combiné souvent au trait, volt. 
' tension, exception pour douleur. 

I N T E N S I T É . — De zéro au minimum. 
tension jusqu'à cessation de douleur, cinq minutes à 

. . . ^ une demi-heure. 
' R E E I quantité peu longue, trois minutes à cinq minutes 

pour ne pas fatiguer le muscle. 
Antisepsie rigoureuse. 



2 ° S U B I N V O L U T I O N I N F E C T I E U S E 

Opération. — Chimicaustie intra-utérine, curative. 
. platine. 

Electrode } charbon dans endométrite concomitante hémorra-
f gique. 

Pôle 1 Posil'f> —règle. 
' négatif, — exception. 

haute, sans lésion péri-utérine, supportable 50 à 
, \ 1 5 0 m i l l i a m p è r e s . 

INTEXSITE ^ FAILLE, avec lésion péri-utérine, 30 ou 60 milliam-
pères. 

D U R É E . — Cinq à dix minutes (cautériser toute la muqueuse 
dans endométrite). Anesthésie rare. 

Antisepsie rigoureuse avant, après l'opération, et les jours sui-
vants. 
NOTA . — On peut combiner le traitement fara'dique de quan-

tité avec le traitement voltaïque. ( BRIVOIS . ) 

Suffocation. 

(Voir Hystérie, Laryngite striduleùse, Angine de poitrine, 
Asphyxie, Asthme.) 

Superinvolution utérine. 

Si les ovaires sont atrophiés, i l n'y a aucune guérison à 
attendre. 

Dans le cas contraire, dit le D1' Brivois, où l'on espère 
que la l'onction ovarique s'exécutera, il est nécessaire 
d'appliquer à l'utérus un courant de faradisation pour le 
stimuler. On emploiera de préférence le courant de quan-
tité et l'électrode utérine bipolaire. On choisira de préfé-
rence le moment périodique. I.e courant de quantité sera 
appliqué jusqu'à contraction du muscle utérin. 

L'intensité sera réglée par la tolérance de la patiente, 
mais on cherchera à atteindre le maximum. 11 est rare 
qu'on y arrive à la première séance, parce que cette appli-

cation est habituellement douloureuse. La durée de l'appli-
cation sera courte, trois minutes à partir de la contrac-
tion du muscle. Cinq minutes au total. D sera nécessaire 
de faire le même lavage antiseptique aussi bien après 
l'opération qu'avant. Si la douleur était trop forte et que 
la patiente supportât mal l'électricité, on serait autorisé 
à lui faire une application avec le courant de tension 
comme préparation à l'autre courant. 

Le pôle sera le négatif exclusivement. 
Le courant d'une intensité de 30 à 70 milliampères. 
La durée, cinq minutes, 
Antisepsie consécutive habituelle. 
Opérer surtout au moment périodique s'il y avait une 

petite apparition des règles. C'est pendant que la femme 
perd qu'il faudrait faire l'application négative. 

( B R I V O I S . ) 

Surdité. 

La plupart des surdités proviennent d'une compression 
du labxjrinthe et du nerf acoustique, dont l'aboutissant est 
une destruction progressive du nerf acoustique. C'est par 
l'enfoncement de l'étrier (jouant le rôle de piston), dans le 
liquide labyrinthique péritymphe, que se produit la com-
pression. La fixation de l'étrier dans sa position dan-
gereuse d'enfoncement se fait soit par l'immobilisation 
relative de l'étrier, soit par le processus de l'arthrite 
rhumatismale, goutteuse, infectieuse, etc., soit autrement. 

La mise en train de l'enfoncement de l'étrier se pro-
duit soit par la pression directe, corps étranger, cérumen, 
détonations, soit par la pression de l'atmosphère, lors 
de la formation d'un certain degré de vide, dans la caisse 
tympanique, lorsque la trompe d'Eustache est oblitérée 
par catarrhe infectieux, syphilitique, arthritique, a fri-
gore, etc. C'est le mécanisme de l'Otopiésis. 



Dans ces conditions pathogéniques, la première néces-
sité du traitement est la décompression labyrinlhique, soit 
par l'iusufflation d'air dans la trompe d'Eustache et la 
caisse tympanique, soit par la perforation tympanique, 
soit par la mobilisation de rétrier dans le sens de la trac-
lion hors du labyrinthe. 

La seconde indication, après la décompression du laby-
rinthe et du nerf acoustique, est de stimuler le nerf acous-
tique comprimé et anesthésié, par Yélectrisution de ce nerf. 
C'est le courant galvanique qui convient ici, 2 à 6 milliam-
pères, électrodes appliqués sur les apophyses mastoïdes. 

En troisième lieu, il faut modifier les diathèses syphili-
tiques, arthritiques, etc., par l'hygiène, le régime, les 
médicaments. Pour l'état de rhumatisme goutteux, l'élec-
trisation statique par influence est à employerconcurrem-
ment, pai'ce qu'elle agit, entre autres choses, comme la 
douche, avec les inconvénients en moins, car les douches 
sont souvent dangereuses dans les affections de l'oreille 
sur les sujets qui réagissent mal, à cause des gonflements 
et des obstructions de la tempe. 

Enfin en quatrième lieu i l convient d'instituer le traite-
ment local des affections gutturo-nasales, et de prévenir 
leurs récidives. Tous ces traitements doivent être utilisés 
avant la destruction de la majeure partie des nerfs. I.es 
surdités par affections labvrinthiques avec lésion ne re-
liront guère de bénéfice de l'électrisation. 

I.es anesthésies acoustiques hystériques s'améliorent et 
peuvent disparaître par l'électrisation statique par in-
fluence. ( B O U C H E R O N . ) 

Le Dr Arthuis aurait obtenu de bons résultats avec la 
franklinisation de l'oreille. 

il ressort des faits : 
1° Que la surdité nerveuse hystérique guérit en général 

parl'excitation électrique de la corde du tympan et des 
mouvements de la chaîne des osselets ; 

Que quelques surdités nerveuses consécutives aux 
lièvres éruptives continues, etc., peuvent guérir par ce 
même traitement, quelque anciennes qu'elles soient, et 
bien que leur résistance aux autres traitements leur ait 
donné une apparence d'incurabilité. 

3" Que probablement l'action thérapeutique du procédé 
de l'aradisation employé dans ces recherches est due prin-
cipalement aux ondulations du liquide labyrmlhique pro-
duites par l'ébranlement de la chaîne des osselets, et 
conséquemment de la fenêtre ovale. 

4» Que l'exploration électrique de l'oreille ne fournit 
aucun signe pathognomoniquc qui permette de pronos-
tiquer l'incurabilité de la surdité. 

( D U C H E N N E , de Boulogne.) 

Tétanos. 

Nous concluons que l'on peut essayer sans inconvé-
nient l'électrisation continue, sans qu'il soit possible de 
conseiller une orientation plutôt que l'autre ; si même 
l'occasion s'en présentait, nous appliquerions sur la 
moelle épinière à la partie moyenne une longue electrode 
positive, le pôle négatif étant placé sur une large surface 
d'un des membres inférieurs, de manière à pratiquer la 
galvanisation polaire positive; nous préférons en ellet 
admettre jusqu'à nouvel ordre les idées de Chauveau, 
appuyées sur des faits nombreux qui constatent les pro-
priétés existantes du pôle négatif, mais nous n'avons pas 
le moins du monde la prétention d'affirmer 1 excellence 
de la méthode que nous indiquons, nous la tenterions 
dans l'espoir d'un résultat favorable et rationnel, sans 
vouloir préjuger du succès lui-même. ( B A R D E T . ) 



Les courants continus, d'après les'expériences faites sur 
les animaux, ont toujours clé considérés comme pouvant 
êtres utiles dans le tétanos. Appliqués sur le malade, ils 
ont pour premier effet d'amener le relâchement des 
muscles contractés, et de procurer ainsi, pendant tout ce 
temps, un grand bien-être au malade. Le chloral, qui 
peut être administré en même temps avec avantage, calme 
le malade, l'endort, mais n'empêche pas les contrac-
tures, ce qui est, au contraire, le propre des courants 
continus. 

Les courants doivent surtout être appliqués à direction 
descendante sur la colonne vertébrale, c'est-à-dire que l'on 
placera le pôle posilif sur la nuque et le pôle négatif au 
niveau des dernières vertèbres lombaires. L'intensité du 
courant doit être moyenne et plutôt faible que trop éner-
gique (15 à 25 éléments). La durée d'application doit être 
relativement longue. I l ne faut pas changer souvent les 
rhéopliores de place, et l'on doit employer une pile à 
courant très conslant. 

Dans cette affection, il y a diminution de l'excitabilité 
des nerfs sensitifs et, au contraire, augmentation de l'ex-

. citabilité des nerfs moteurs. Les courants descendants 
pendant leur application augmentent la contracture, et le 
meilleur procédé est d'appliquer, sur la partie supérieure 
de la moelle, un courant ascendant de faible intensité 
(10 à 12 éléments). 

11 faut procéder de même dans les cas de contractures 
à la suite de traumatisme, et éviter en même temps toute 
fatigue musculaire. ( O N I M U S . ) 

Tic convulsif de la face. — Cette affection n'est pas très 
rare, et elle est limitée soit à une branche, soit à plusieurs 
branches du facial. Lorsqu'elle est limitée aux rameaux, 
palpébraux, elle donne lieu à des contractions plus ou 
moins rapides de la paupière supérieure ou à un resserre-

ment complet des paupières ; dans ce cas, qui est le plus 
fréquent, elle prend le nom de blépbarospasme. 

Dans la plupart des cas de tic convulsif de la face, tous 
les traitements échouent. Les courants induits sont tout 
à fait contre-indiqués ; quant aux courants continus, ils 
produisent quelquefois une assez grande amélioration, 
mais malheureusement cette amélioration n'est souvent 
que passagère. 

Cependant, nous avons obtenu quelquefois des résul-
tats relativement très satisfaisants, et nous avons remar-
qué que ces résultats s'obtenaient dans les cas où, en 
comprimant le nerf facial, on amenait une suspension 
momentanée des spasmes. 

Nous appliquons un courant ascendant de 12 à 15 élé-
ments sur le trajet du nerf, pendant une durée de cinq à 
six minutes. 

Ce tic est assez fréquemment la conséquence d'une 
contracture mal soignée, ayant suivi une paralysie com-
plète et longue du l'acial. Dans ces cas, i l n'est pas dou-
loureux et peut se guérir plus facilement. ( O . N I S I U S . ) 

Tic convulsif d^s muscles du cou. — C'est ordinairement 
le trapèze et le sterno-cléido-mastoïdien, et souvent ce 
dernier muscle seul, qui sont affectés de spasmes. Ceux-ci 
sont le plus souvent toniques et limités à un seul côté. 

La guérison complète de celte affection, soit par les cou-
rants continus, soit par les courants induits, est assez 
diflicile à obtenir. On obtient toutefois un soulagement 
assez notable et quelquefois la guérison en appliquant un 
courant ascendanl de 20 à 30 éléments, le pôle négatif 
étant placé à la nuque, et le pôle posilif au niveau du gan-
glion cervical supérieur ou sur le plexus cervical. 

Dans ces cas de tic, il existe souvent aux environs du 
plexus un point douloureux à la pression. I l faut toujours 
commencer par le chercher, et s'il existe, appliquer sur 
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cette région le pôle positif. Ces cas sont même les plus 
favorables, et le tic diminue à mesure que la douleur a 
la pression devient moins vive. ( O N I M C S . ) 

D'après I.uys, le tic convulsif des muscles du cou est 
grandement amélioré par la fascination (miroirs rotat.ls 
tous les jours) et le transfert (tous les deux jours). 

Tumeurs fibreuses de l'utérus. 

Onimus ne croit pas à la guérison radicale des fibromes, 
mais i l a obtenu chez plusieurs malades une amélioration 
considérable. 

Tumeurs érectiles. 

On a tout intérêt en présence d'une tumeur variqueuse 
à essayer de faire résorber le contenu de la poclie. L'elec-
tricité rendra des services par l'emploi de la yolta-punc-
ture positive, qui fera coaguler le sang, qui réduira le 
volume de la tumeur et la mettra dans les meilleures 
conditions pour que la résorption se fasse. 

Le procédé sera le même que celui qu'on emploie pour 
l'anévrismc de l'aorte. ( B R I V O I S . ) 

Tumeurs érectiles de la vulve. - Quand la tumeur forme 
une saillie au dehors, il est préférable de l'entourer a sa 
base d'une série d'aiguilles positives et négatives separees 
entre elles d'un , espace de 8 millimètres au moins, et 
1 centimètre au plus, de façon que la première aiguille posi-
tive soit située à 8 millimètres de la deuxième négative 
et ainsi de suite. On reliera toutes les électrodes positives 
au pôle positif au moyen d'une électrode multifurquée et 
Routes les négatives à une autre semblable. Le courait 
employé sera d'une intensité comprise entre 20 et 30 mil-
liampères. 

Ce procédé offrira sur les méthodes d'excision l'avan-
tage d'être hémostatique. 

La tumeur tombera dans une seule séance sans une 
goutte de sang si elle n'est pas trop volumineuse. 

( B R I V O I S . ) 

Ulcères. 

Les chancres plus ou moins phagédéniques, les ulcé-
rations de la vulve, de la fourchette, des grandes et des 
petites lèvres, seront modifiés avantageusement par le 
courant voltaïque. On se procurera une électrode en char-
bon de la forme et de la dimension de l'ulcère. Ce sera le 
pôle actif, de préférence positif, à moins d'indications 
spéciales. L'autre pôle sera situé concentriquement autour 
de l'ulcère et pourra être constitué par de la terre glaise, 
par de l'amadou mouillé, par une électrode concentrique 
spéciale (Boudet de Paris), pour condenser sur la plaie et 
à son pourtour, toute l'intensité du courant voltaïque. 

( A P O S T O L I . ) 

Il sera nécessaire de faire passer un courant assez 
intense, 50 milliampères, par exemple, supportable, mais 
allant à la limite de la tolérance. Cinq minutes seront 
nécessaires. 

On modifiera de cette façon des ulcères rebelles, de 
longue durée, qui avaient résisté à beaucoup de traite-
ments. 

I l faudra généralement plusieurs applications vol-
taïques. 

On fera la deuxième séance six à huit jours après la 
première. ( B R I V O I S . ) 

Ulcérations du col utérin. 

L'opération sera une chimicaustie du col de l'utérus. 
Elle sera exécutée avec l'électrode unipolaire conique en 



charbon, proportionnelle comme grandeur à la grosseur 
du col, de façon qu'elle recouvre toute la surface à cauté-
riser. Il faudra avoir des électrodes variées comme gros-
seur pour pouvoir atteindre sûrement toutes les parties 
malades. L'autre pôle, dans ce cas, sera placé sur le ventre 
et constitué de préférence par le gâteau de terre glaise 
du DrApostoli. 

Le pôle employé sera le positif de préférence. 
L'intensité du courant de 100 à 150 milliampéres. 
La durée sera proportionnelle à la profondeur de l'es-

carre qu'on veut former. Cinq à huit minutes seront suf-
fisantes; on appliquera après la séance un tampon iodo-
formé après avoir lavé à l'eau antiseptique. 

On renouvellera le pansement tous les deux jours. 
Une ou deux applications suffisent généralement quand 

on a affaire à des cols fongueux, ulcérés, qui ne con-
tiennent pas de glandes très malades. 11 faut plus de 
persévérance et un plus grand nombre de séances quand 
l'affection est surtout glandulaire. ( B M V O I S . ) 

Vaginisme. 

Opération. — Faradisation i v u l v a i l ' f i - \ choix suivant dou-
( vaginale. ( leur. 

Electrode j f l P 0 ' ^ vaginale < grosse, - choix. 
( bipolaire charbon, vulvaire ( petite, — nécessité. 

Courant. — Tension, exclusif. 
Intensité. — 0 au maximum. 
Durée. - Longue : Dix minutes à une demi-heure, propor-

tionnelle a ellet sédatif. 
Antisepsie moins rigoureuse. ( B R I V O I S . ) 

Varices. 

Nous croyons dangereux d'employer l'électrolvse qui. 
dans les grosses veines, peut fort bien amener la produc-

lion de caillots mobiles capables de provoquer les plus 
terribles accidents. ( B A R D E T . ) 

Végétations anales. 

(¡alvano-cautérisation. ( B A R D E T . ) 

Vomissements. 

D'après Arthuis, i l faudrait recourir à la franklinisation. 

L'action sédative des courants continus descendants 
pourra être employée ici avec avantage. On appliquera le 
pôle positif au niveau des dernières vertèbres cervicales, 
et le pôle négatif sur l'appendice typhoïde. Le courant 
sera d'abord de faible intensité (12 à 15 éléments), mais 
on pourra augmenter progressivement le nombre des élé-
ments jusqu'à 25 et 30. Les séances seront renouvelées 
tous les jours. ( O M M U S . ) 

Faradisation de l'estomac et galvanisation polaire posi-
tive du pneumo-gastrique. ( A P O S T O L I . ) 

Duchenne (de Boulogne) a obtenu des succès avec la fara-
disation de la région épigastrique, et Semmola préconise 
la galvanisation au cou de la moelle cervicale et du 
pneumo-gastiïque. Dans quelques cas, l'amélioration, 
voire même la guérison, étaient instantanées. Je traite en 
ce moment, sous la direction du professeur Peter, une 
malade atteinte depuis près d'un an de vomissements 
incoercibles, contre lesquels tous les médicanients ont 
échoué. La galvanisation, des la première séance, les a 
fait totalement disparaître. Au bout de quelques jours 
d'amélioration complète, nous avons cru devoir cesser ; 
aussitôt, les vomissements ont reparu. La reprise du trai-
tement a de nouveau fait disparaitre les vomissements et, 
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actuellement, la malade continue l'électrisation pratiquée 
de la façon suivante : 

Pôle positif représenté par une large plaque à la nuque ; 
pôle négatif sur la région épigastrique. Intensité : 12 à 
la milliampères. Durée : un quart d'heure. Séances jour-
nalières. ( L A R A T . ) 

Le D1' Bardot recommande de suivre le mode opératoire 
indiqué pour le traitement du hoquet, c'est-à-dire d'opérer 
la faradisation du phrénique : 

Les séances, dit-il, doivent avoir une durée de deux à 
six minutes et plus, l'intensité du courant pouvant 
atteindre 10 millièmes, en suivant les précautions d'usage 
pour l'électrisation du cou, afin de prévenir les syncopes. 
Cette méthode a donné des succès. 

Une méthode qui n'a pas encore été employée, à notre 
connaissance du moins, mais qui pourrait certainement 
l'être avec avantage, aujourd'hui que le lavage de l'es-
tomac se pratique couramment, est l'excitation directe de 
l'estomac, pratiquée avec une électrode introduite direc-
tement dans la cavité stomacale à l'aide d'une sonde 
œsophagienne. Pour notre compte, le jour où l'occasion 
s'en présenterait, nous n'hésiterions pas à essayer ce 
moyen contre le vomissement incoercible : à cet effet, 
nous emploierions un tube Faucher, muni à son intérieur 
d'un fil souple de cuivre et terminé à sa partie inférieure. 
et à l'intérieur du tube de caoutchouc par un anneau 
métallique ; après avoir rempli de liquide la cavité stoma-
cale, nous nous servirions du tube comme électrode posi-
tive, agissant sur la paroi de l'estomac par l'intermédiaire 
du liquide, et en fermant le circuit d'une pile à courants 
continus par l'application d'une électrode négative au 
creux épigastrique. L'intensité du courant, employé de 
cette manière, ne devrait pas dépasser 8 à 10 millièmes, 
avec une durée de cinq à dix minutes. ( B A R B E T . ) 

Zona. 

Un des faits les plus nets que je puisse citer et qui, à 
ma connaissance, n'a pas encore été signalé, est l'action 
du courant continu sur le zona. 

On sait que cette douloureuse affection correspond à 
un trouble tropliique nerveux. 

J'ai pu observer des cas dans lesquels les vésicules 
d'herpès, sous l'influence du courant continu, se sont 
affaissées avec une rapidité inusitée. De pius, à la suite 
du traitement électrique, il n'est plus question de ces 
névralgies parfois si tenaces qui tourmentent le malade 
pendant des mois entiers. 

Mon maitre, Boudet de Paris, avait, avant moi, observé 
plusieurs cas semblables. ( L A R A T . ) 
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A P P E N D I C E 

Cet appendice est un résumé de. la partie instru-
mentale'de ce Manuel. 

Nous y avons réuni, d'une part, les instruments 
les plus usuels et qui sont tout désignés pour com-
poser le fond solide d'un cabinet d'électrothérapie 
bien entendu, d'autre part, ceux des instruments 
nouveaux que nous avons été amené à construire 
pendant le cours de la rédaction de cet ouvrage ei 
que nous n'avions pas eu le loisir d'y incorporer à la 
place convenable. 

Cabinet d'électrothérapie. — Le cabinet d'électro-
thérapie doit comprendre deux sortes d'appareils : 
ceux qui sont d'un usage courant et qu'on retrouve 
dans toutes les cliniques électro-médicales et autres, 
puis ceux qui sont affectés à telle ou telle opération 
spéciale. 

Nous ne nous préoccupons ici que des premiers. 
C'est dans le corps du Manuel, c'est dans les traités 
spéciaux, c'est chez les constructeurs que le médecin 
trouvera des renseignements suffisants sur les 

seconds. En passant, nous rappelons à ce sujet que • 
nous construisons, modifions ou combinons tout 
appareil qu'on voudra bien nous demander ou dont 
seulement on nous indiquerait le but. En particulier, 
nous pouvons disposer les instruments d'électro-
thérapie pour l'aseptisation. On a vu que déjà les 
polyscopes, les galvanocautères, l 'explorateur-
extracteur électrique ou tire-balles ont, entre autres, 
été modifiés pour cette opération préparatoire. 

Quant aux appareils d'un usage quotidien, ceux 
avec lesquels tout médecin, véritablement à la hau-
teur de sa mission, devrait être aujourd'hui fami-
liarisé (voir plus haut sur cette proposition la 
démonstration si probante de M. le D' Vigouroux), 
ceux qui, en un mot, doivent composer l'ossature 
instrumentale du Cabinet d'Electrothérapie, ce sont 
les suivants : 

I- —' Une machine statique; 

If. — Une table d'électrotherapie (fig. 2f>9) et cette 
table est constituée de : 

1° Une batterie puissante de oO à 60 couples avec 
gradation très lente de un en un élément. 

Et comme accessoires : 
a. Un galvanomètre apériodique très précis avec 

graduation de 0 à 3a0 milliampères ; 
b. Une boite de résistance ; 

Un appareil d'induction à chariot avec jeu de 
2 ou 3 bobipes et muni d'un régulateur à pendule 
extensible ou mieux à mouvement d'horlogerie; 

Accessoire : Un commutateur inverseur permet-



lant l'électrisation voltaïque et faradique simultanée 
sans avoir besoin de changer de place les élec-
trodes ; 

3° \5w& pile galvanocaustique et un jeu de galva-
nocautères; 

4° Un jeu de polyscopes, ou tout au moins le pho-
tophore électrique soit frontal, soit à pied ; 

4° Aimants permanents, droits et en fer à cheval, 
électro-aimants ; 

6° Enfin, pour la mesure de la puissance muscu-
laire, si favorablement modifiée par les courants 
électriques, un dynamomètre physiologique et un 
dynamo rnètre médica l. 

A la rigueur, on peut restreindre, pour les instal-
lations plus modestes, le nombre des appareils 
mentionnés ci-dessus, et surtout leur importance. 

C'est ainsi que dans beaucoup de cas le meuble 
d'électrothérapie (fig. 100) sera suffisant. 

Mais il faut se garder de vouloir réunir ou con-
denser sous un trop petit volume les appareils dont 
on a le plus besoin; on arriverait bientôt à avoir un 
instrument peut-être curieux, mais qui, assurément, 
ne rendrait que des services très contestables et 
dont les inconvénients, au contraire, seraient nom-
breux. C'est l'éternelle histoire du couteau à trente-
six lames qu'il n'est plus possible de loger dans sa 
poche, dont le maniement est des plus incommodes 
et dont enfin le moindre défaut est d'être toujours 
clopin-clopant d'un côté ou de l'autre. Il est vrai 
qu'avec un pêu d'acharnement à le remettre perpé-
tuellement en é ta t , on réussirait à posséder ce 



fameux couteau qui se métamorphose sans cesse en 
restant constamment lui-même ! 

Nous ne pensons pas qu'une installation électro-
thérapique comprise de la même façon serait plus 
commode ou plus économique. 

Nous recommandons plus haut les dynamomètres 
physiologiques et médicaux pour faire partie du 
cabinet d'électrotliérapie. 

Or, les études que nous avions faites antérieu-
rement sur la dvnamométrie générale nous ont tout, 
naturellement conduit pendant le cours de cet 
ouvrage, à chercher les applications qui pourraient 
en être faites à l 'art médical. 

Déjà nous avons vu l'emploi de nos dynamos à 
manège pour cet usage. Mais nous sommes parvenus 
à créer des appareils nouveaux encore plus pra-
tiques. Voici, au reste, leur description : 

Au chapitre n. réservé à l 'électrométrie, nous 
avons parlé du dynamomètre universel à lecture 
directe du travail, et montré sa simplicité et la sûreté 
de ses indications. 

C'est ce même instrument que nous avons monté 
sur le pied du manège de nos dynamos, pour cons-
tituer un nouveau manège où le travail moteur 
puisse sans calcul, sans connaissances techniques 
spéciales, être évalué directement à la simple lecture 
(Kg- 260). 

11 forme ainsi un dynamomètre physiologique 
d'une incontestable commodité. 

L'absorption s'opère au moyen d'une palette rigide 
de surface indéformable tournant dans l'air. 

Le travail développé par le sujet en expérience est 
lu en kilogrammètres sur le cadran. 

Fig. 260. — Dynamomètre physiologique Trouvé. 

Les dynamomètres connus sous le nom de dyna-
momètres médicaux ont attiré également notre 

ÉLECTllOLOGIE MÉDICALE. 4 1 



attention. Ce sont pour la plupart de véritables petits 
chefs-d'œuvre d'ingéniosité; leur simplicité — et 
c'est là le cachet de la perfection — est telle, aujour-
d'hui, qu'on ne peut guère espérer pousser plus 
loin dans cette voie. 

Sous la contraction de la main, une simple tige 
d'acier formant ressort se déforme, et cette défor-
mation, fonction de la pression exercée, est accusée 
par une aiguille amplificatrice entraînée par engre-
nage sur un cadran gradué une fois pour toutes 
empiriquement. 

Toute la variété de ces instruments se réduit à la 
forme du ressort, et, plus souvent, au mode d'enre-
gistrement de ses déformations dynamométriques. 

La plupart du temps on fait le ressort elliptique 
pour qu'il épouse mieux la surface interne de la 
main fermée. 

Mais cette disposition allongée de la surface de 
pression ne va pas sans présenter un inconvénient 
notable. 11 consiste en ce que, tandis que les efforts 
dans la région voisine du petit axe agissent pour 
déformer le ressort, ceux de la région voisine du 
grand axe agissent en sens contraire et tendent à 
le ramener à sa figure normale. C'est la différence 
de ces actions qui est accusée par le système enre-
gistreur dont la crémaillère et le pignon, par surcroît 
de malheur, prennent toujours du jeu. 

Le point d'application de la puissance change ainsi 
constamment. 

Les erreurs provenant de ce fait sont d'autant plus 
considérables que l 'expérimentateur a des mains 
plus larges, c'est-à-dire est, en général, plus fort. La 

comparaison de la force musculaire de la main chez 
certaines personnes est donc, avec de tels instru-
ments, pratiquement impossible. 

Nous avons songé à remédier à ces causes d 'erreur, 
et nous avons, à cette fin, combiné le dynamomètre 
médical suivant (fig. 261) où la puissance et la résis-

Fig. 261. — Dynamomètre médical Trouvé. 

tance se retrouvent dans des conditions d'antago-
nisme toujours identiques et où le point d'application 
de la force demeure invariable. 

Un ressort d'acier trempé est contourné en forme 
de cercle et/aux deux extrémités sont fixés les poi-
gnées de directions parallèles. 



Ce parallélisme n'est pas détruit pendant leur rap-
prochement sous la pression de la main. 

L'une de ces extrémités est fixe sur un disque de 
cuivre où se trouve gravée la graduat ion; l 'autre, 
mobile, entraîne dans son mouvement une aiguille 
indicatrice dont la course est limitée au 0 (zéro) par 
un arrêt ; comme celle-ci est à frottement gras, elle 
reste dans la position atteinte par l'effort maximum. 

La graduation est établie expérimentalement en 
descendant du maximum au minimum ; de sox*te que 
le ressort ayant été bandé à fond, les indications 
ultérieures sont toujours comparables. 

Voici le dispositif adopté (fig. 262) : 
Un fer à double cornière est fortement fixé dans 

un étau. Il est surmonté d'un tourillon supportant 
en libre suspension tout le système qui est composé 
d'un double crochet maintenant les poignées du 
dynamomètre à graduer et d'un lest de poids mar-
qués placés dans un plateau. 

Les poignées conservent libre jeu dans le plan 
vertical, et l'action déformatrice du ressort, repré-
sentée par le poids des supports, les poids marques 
et un appoint de grenaille de plomb, s'exerce d'une 
façon identique dans toutes les opérations du même 
genre sur le milieu de la poignée supérieure engagée 
dans le double crochet. Grappin, câble et plateau ont 
été préalablement tarés. On tient évidemment compte 
de cette tare dans l'évaluation des pesées. On fait en 
sorte, par exemple ; qu'il y ait une première tare 
totale de o ki logrammes; puis, avec un jeu conve-
nable de poids marqués, on élève progressivement 
le poids jusqu'à ce que les deux branches du ressort 

APPENDICE 725 

viennent en contact. La position de l'aiguille sur le 

Fig. 262. —Graduation du dynamomètre médical Trouvé. 
r 

cadran est alors la position extrême qu'elle peut 



atteindre. On la note en indiquant le nombre de 
kilogrammes auquel elle correspond. On retire enfin 
les poids marqués — toujours progressivement — de 
o en 5 kilogrammes, et l'on ramène doucement du 
doigt l'aiguille — nous avons dit qu'elle est à frot-
tement gras — à la nouvelle position correspondant 
à l'effort. On s'assure que la position indiquée est la 
bonne en donnant alors un léger coup pour vaincre 
l'inertie, si faible soit-elle, du ressort. On note comme 
précédemment, et ainsi de suite. Les divisions inter-
médiaires sont établies par interpolation à équidis-
tance. Avec le ressort circulaire on peut d'ailleurs 
éviter une grande partie de cette opération, puisque 
les divisions y sont, dans toute l 'étendue du cadran, 
sensiblement équidistantes. 

Désireux de réaliser un instrument pratiquement 
parfait, donnant, pour un même effort, l'indication 
dynamométrique maxima, nous avons porté notre 
attention sur différents points. 

Nous avons cherché la forme la plus favorable à 
donner au ressort et celle qui convient le mieux pour 
les poignées; enfin, quelle doit être la grandeur 
normale des déformations et l 'amplitude du mou-
vement au petit bras du levier de l'aiguille. 

Nous nous étions arrêté un instant à l 'appareil 
représenté par la figure 263, dont la construction 
était fort simple; mais nous avons bientôt reconnu 
que, outre certains inconvénients de fabrication, 
tels que rupture fréquente au coude, ce modèle 
n'offrait pas toutes les conditions de constance néces-
saire comme le ressort circulaire. Les observations 
faites sur divers appareils de ce genre n'étaient pas 

suffisamment concordantes : cela tenait sans doute à 
ce qu'à des augmentations égales de l'effort ne cor-
respondaient pas des accroissements égaux dans les 
déformations dynamométriques. Les deux branches 

Fig. 263. — Forme primitive du dynamomètre médical Trouvé-

arrivant progressivement au contact offraient, en 
effet, une résistance rapidement croissante. 

Avec le ressort circulaire, au contraire, on cons-
tate que les divisions du cadran sont sensiblement 
équidistantes lorsque l 'amplitude de la déformation 
ne dépasse pas un centimètre. L'expérience nous a 
montré d'ailleurs que c'est là l 'amplitude qui corres-
pond le mieux au développement de la puissance 



maxima des muscles de la main. En deçà et au delà 
de ce taux, le rendement du travail musculaire dimi-
nue progressivement. 

Fig. 26i. — Dynamomètre médical à ressort droit 
en fonction. 

Quant à la forme des poignées, la question paraît 
peu importante. C'est ainsi que nous avons expéri-
menté sur les poignées bi-coniques à la manière des 
poignées de tire-bouchon, et sur les poignées cylin-
driques sans remarquer d'écarts sensibles dans les 
résultats. Cependant, pour que l'ensemble des condi-

tions des expériences soit plus constant, qu'aucune 
influence anormale, même non prévue, ne se fasse 
sentir, nous nous sommes arrêté au contour cylin-

Fig. 265. — Dynamomètre médical à ressort circulaire 
en fonction. 

drique, plus régulier, et facile à reproduire avec des 
dimensions toujours identiques. 

L'appareil qui nous a servi à établir nos expé-
riences comparatives est un autre genre de dynamo-
mètre. 

C'est un manomètre à air libre (fig. 266) où la 



pression est exercée par une poire de caoutchouc 
aspirante et foulante. 

Fig. 266. — Dynamomètre manom étriqué médical Trouvé. 

Ici, la force musculaire n'est plus évaluée direc-
tement en kilogrammes, mais en hauteur de liquide 

ou en grammes par centimètre carré; et pour passer 
de l'une de ces deux unités à l 'autre, il convient ou 
d'évaluer avec une suffisante approximation la sur-
face active de la main — ce qui présentera des diffi-
cultés d'autant plus considérables que les diverses 
parties de la main n'exercent pas des pressions 
égales — ou de comparer ses indications avec ceux 
du dynamomètre à ressort. Toutefois, les deux éva-
luations sont évidemment toujours corrélatives, et 
l'échelle des évaluations de l'une peut servir de con-
trôle à l'échelle des évaluations de l'autre. Comme 
les indications des instruments manométriques sont 
toujours identiques, ce sont eux qui doivent servir 
au contrôle des appareils mécaniques dont les res-
sorts sont inconstants et rarement de même élasti-
cité. Néanmoins, les ressorts circulaires de même 
provenance sont toujours comparables. 

Pour le transport, les poignées du dynamomètre 
médical se démontent et l'appareil est couché dans 
un écrin (fig. 267 et 268). 

Le dynamomètre peut être utilisé dans bien 
d'autres cas, soit en médecine, soit en dehors de cet 
art . 

On peut s'en servir, par exemple, comme pèse-
bébé, et même pour peser des sujets adultes. C'est, 
en effet, une sorte de romaine dont les applications 
peuvent être variées à l'infini. Complété de deux 
chaînettes entre-croisées, il peut encore mesurer la 
puissance des biceps, dont les exercices gymnas-
tiques ne donnent qu'une idée trop vague. 

Les observations ass^z nombreuses que nous avons 
recueillies sur la puissance de compression de la 



Fia. 267. — Vue du dynamomètre médical Trouvé 
'"dans son écrin (poignées en cônes opposés). 

Fiir. 268. — Vue du dynamomètre médical Trouvé 
dans'son écrin (poignées cylindriques) modèle définitif. 

main mesurée aveenotre instrument n'ont pas confirmé 
celles de quelques expérimentateurs. M. Manouvrier, 
entre autres, donne (La Science pour Tous, du 
12 mai 1888) les chiffres optimistes suivants : 

La force moyenne de 65 hommes âgés de vingt-
cinq à quarante-cinq ans, ne se livrant à aucun exer-
cice manuel, s'élèverait à 86 kilogrammes. Le maxi-
mum étant de 85 kilogrammes et le minimum de 
40 kilogrammes. La différence entre la main droite 
et la main gauche resterait à 10 kilogrammes; l'am-
plitude des variétés relevées entre les hommes les 
plus grands et les hommes les plus petits étant de 
3 kilogrammes seulement. 

La force moyenne, chez la femme, serait de 
33 kilogrammes; le maximum étant de 44 kilo-
grammes et le minimun de 16 kilogrammes. Diffé-
rence entre les deux mains : 5ks,500. 

Or, il résulte des observations faites dans notre 
atelier, sur une trentaine d'ouvriers, dans toute la 
force de l 'âge, sujets certainement d'une bonne 
moyenne de puissance, que l'effort moyen est de 
4b kilogrammes, et très peu nombreux sont ceux qui 
déploient la force de 56 kilogrammes, chiffre donné 
par M. Manouvrier. Le maximun que nous ayons vu 
a été atteint par un homme exceptionnellement 
robuste, habitué à manipuler de lourdes masses, et 
le chiffre en est de 62 kilogrammes. Nous avons aussi 
étendu nos observations dans le cercle de nos rela-
tions, et la moyenne de 45 kilogrammes s'est trouvée 
confirmée, à très peu près. 

Ne voulant pas empiéter sur un terrain qui n'est 
pas le nôtre, nous laissons aux médecins la tâche de 



recueillir de curieux faits de dynamométrie clinique. 
Nous croyons leur avoir donné, pour cette fin, un 
excellent appareil. 

Déjà M. Vigouroux à qui, ces derniers jours, nous 
avons donné un de nos dynamomètres médicaux à 
expérimenter, nous communique les considérations 
suivantes et le résultat de son enquête : enquête 
nécessairement encore très incomplète, comme le 
déclare d'ailleurs, lui-même, le savant électrothéra-
piste de la Salpêtrière : 

« On sait qu'il est très souvent utile en clinique, 
spécialement dans les maladies du système nerveux, 
d'avoir une notion exacte de la force musculaire que 
peut déployer un malade, ou de comparer la force 
d'un membre affecté avec celle de son homologue 
resté sain. L'épreuve faite dans ce but consiste 
habituellement à évaluer la pression des doigts à 
l'aide du dynamomètre clinique. Cet instrument, 
dont il existe divers modèles, est censé donner en 
kilogrammes la force de contraction des fléchisseurs 
des doigts. Nous disons est censé parce que, en 
réalité, cette prétention est loin d'être justifiée. La 
plupart des dynamomètres médicaux ne sont pas 
exacts; on n'a pour s'en convaincre qu'à comparer 
les indications obtenues sur le même sujet au moyen 
d'instruments différents. Presque toujours ils sont, 
en outre, défectueux "à d'autres points de vue. Les 
uns sont mal adaptés à la forme de la main, de 
sorte que la pression est difficile ou douloureuse, 
sans compter qu'elle n'est pas utilisée intégralement ; 
pour d'autres, les doigts en se fermant viennent 

arrêter l'aiguille; ou bien encore celle-ci, entraînée 
par engrenage, se détraque facilement, etc. Aussi 
beaucoup de praticiens ont-ils renoncé à se servir de 
ce genre d'instruments. Ils se contentent de donner 
leurs propres doigts à serrer au malade; mais ce 
mode subjectif d'appréciation manque évidemment 
de précision, et les données qu'il fournit ne sont pas 
utilisables par d'autres observateurs. 

« Le nouveau dynamomètre de M. Trouvé est 
d'une construction à la fois simple et ingénieuse et 
nous paraît à l'abri des reproches énumérés ci-dessus. 
Il est facile à contrôler par la balance. Ses dimen-
sions et sa forme sont commodes pour la main. Les 
doigts d'une part, le talon de la main de l 'autre, 
pressent sur deux barreaux parallèles: l'effort se 
fait dans le sens du déplacement à produire et il n'y 
a pas de fo rceperdue. Enfin, par l'addition desimpies 
crochets, il sert également à mesurer la traction. 

« Nous venons d'expérimenter ce nouvel instru-
ment pendant quelques jours et nous avons constaté 
ses excellentes qualités. Nous ne rapporterons pas en 
détail les diverses expériences, d'ailleurs très banales, 
dans lesquelles nous l'avons employé chez des hys-
tériques , neurasthéniques, hémiplégiques, etc. En 
voici une pourtant qui montre tout au moins l'utilité 
d'un bon dynamomètre : il s'agissait d'un cas, tout à 
fait classique, de paralysie radiale, dite par com-
pression. Inutile, par conséquent, d'ajouter que les 
fléchisseurs des doigts et les muscles de la main 
étaient absolument indemnes. Cependant, au dyna-
momètre la main du,, côté affecté donnait 10 kilo-
grammes seulement, tandis que l'autre (gauche) 



exerçait une pression de 32 kilogrammes. Le fait en 
lui-même n'a rien d'inattendu, car on sait depuis 
Duchenne, bien qu'on l'oublie souvent, que la fixa-
tion du poignet par les radiaux externes est néces-
saire pour que la flexion des doigts ait toute son 
énergie; mais on voit combien l'économie de ce 
détail de physiologie devient précis et frappant dès 
qu'on y introduit une indication dynamométrique. » 

Nous ajoutons qu'en nous remettant cette étude, 
M. Vigouroux nous a semblé penser que les per-
sonnes habituées au travail manuel ont une cons-
tante dynamométrique plus stable que les autres. 
Dans les professions libérales, la première pression 
donnerait toujours un maximum que les pressions 
suivantes ne pourraient plus atteindre, et ce maximum 
serait supérieur à celui des praticiens. Toutefois, 
tandis qu'avec ceux-ci les indications de l'appareil 
demeurent à peu près stationnaires, avec les pre-
mières elles tombent rapidement et se fixent au-des-
sous de la moyenne dynamométrique des sujets qui 
travaillent de leurs mains. 

Bascule rhéostatique Trouvé pour Vépilalion. — 
Depuis quelques années l'épilation par la galvano-
puncture a pris une grande extension. 

De longtemps elle était déjà employée en France; 
mais le manuel opératoire n'était pas assez bien 
réglé, l 'habileté de l'opérateur y jouait un rôle trop 
considérable pour qu'elle devînt immédiatement une 
méthode générale. 

Elle émigrade France en Amérique, où l'instrumen-

tation s'en développa peu à peu; et ce procédé y 
donna de tels résultats qu'on crut qu'il y avait trouvé 
naissance. C'est que, comme clans tous les pays jeunes, 
l'amour des nouveautés est poussé là à l 'extrême, 
surtout lorsque les inventions s'y présentent avec un 
caractère mystérieux : de ce point tout ce qui est 
électrique est assuré de succès. L'épilation voltaïque 
a profité de cette tournure d'esprit américaine, et 
comme, en fin de compte, elle constitue un excellent 
procédé, elle s'est imposée et elle nous revient avec 
d'excellentes références. 

Nous avons voulu, dans la mesure de nos forces, 
hâter sa réacclimatation en facilitant l'opération par 
une instrumentation convenable. 

Il ne s'agit paslà d'une application électrophysiolo-
gique, et l'électrocaustie n'a point pour seule mission 
que de détruire le bulbe pileux. Le point important 
est d'éviter à la patiente ces secousses superflues qui 
l'énervent, la fatiguent, quelquefois la découragent 
et lui font renoncer à la suite d'un nombre insuffisant 
de séances à un mode opératoire très commode et 
très efficace. N'oublions pas qu'on agit généralement 
sur des femmes d'un nervosisme surnormal, souvent 
hystérique, qu'il importe de ménager. 

Il était donc indispensable tout d'abord que le 
médecin eût en main un appareil muni d'un rhéostat 
qui lui permît de graduer promptement le courant 
dans toute l'étendue du champ indicateur, si grand 
que fût celui-ci. 

Nous nous sommes arrêté à la combinaison que 
voici : le milieu résistant est une colonne d'eau dont 
le degré d'acidulation est en raison de l'amplitude des 



variations rhéométriques normalement en jeu. — 
Rappelons en passant que la résistance de l'eau chi-
miquement pure est, d'après Kohlrausch, quarante 
milliards de fois environ plus grande que celle du 
mercure pris sous le même volume, c'est-à-dire qu'elle 
est pratiquement si grande qu'on n'a guère à l'utili-
ser Mais la résistance des solutions acides ou salines 
augmente vite avec les quantités de matières orga-
niques en dissolution. Ainsi de l'eau distillée addi-
tionnée de 5ôV0 d'acide sulfurique est six fois moins 
résistante environ que l'eau chimiquement pure. 

La manœuvre du collecteur (fig. 271) permet 
déjà d'introduire dans le circuit un nombre d'ele-
ments suffisant pour obtenir l'intensité maxima ne-
cessaire. . 

On fait d'autre part varier, suivant les besoins, la 
longueur de la colonne d'eau intercalée dans le cir-
cu i t de manière à ramener l'intensité électrique à la 
mesure voulue. 

L'appareil (fig. 269) est un système de deux vases 
semblables contenant la solution acidulée et du mer-
cure et qui communiquent par leur partie inférieure 
au moven d'un tube de verre de petite section. Deux 
aiguilles métalliques en platine traversent les bou-
chons des vases et affleurent les surfaces mercunelles. 
L'extrémité libre de l 'une d'elles est en relation avec 
la pile; l 'extrémité correspondante de l 'autre avec 
l ' instrument opératoire. 

Le tout est disposé, sur une planchette à bascule 
que fait pencher un ressort antagoniste et que cale 
au besoin à l'inclinaison voulue un excentrique. Une 
petite pédale, visible à droite de la figure, met en 

mouvement la bascule. Le ressort antagoniste tend à 
faire basculer en sens contraire. 

Dans la position de déclivité, le mercure, plus 

Fig. 2G9. — Bascule rhéostatique Trouvé, 
vue dans la position de plus grande résistance. 

A , p l a n c h e t t e d e s u p p o r t . — B, p l a n c h e t t e à b a s c u l e . — C,D, v a s e s c o n t e -
n a n t d e l ' e a u a c i d u l é e e t d u m e r c u r e . — 1!, e x c e n t r i q u e c a l a n t la b a s c u l e à 
l ' i n c l i n a i s o n v o u l u e . — l ' G , p i v o t d e la b a s c u l e e n r e l a t i o n s é l e c t r i q u e s a v e c 
l e s b o u t e i l l e s C,D e l l e s b o r n e s H , I . — H , l , b o r n e s . — ,!, r e s s o r t p o u r le m o u -
v e m e n t a u t o m a t i q u e d e b a s c u l e . 

L e c o u r a n t e n t r e p a r l ' u n e d e s b o r n e s , H . p a r e x e m p l e , s u i t le c o n d u c -
t e u r !IK. g a g n e p a r u n s e c o n d c o n d u c t e u r c o u c h é s u r la b a s c u l e le r h é o p h o r e 
v e r t i c a l e t le v a s e C, t r a v e r s e l a r é s i s t a n c e d e l ' e a u et d u m e r c u r e i n l e r c a l é s 
e t s o r t p a r u n e \ o i e s y m é t r i q u e à ce l l e d ' e n t r é e . 

lourd, s'écoule du vase supérieur danslevase inférieur 
et l'eau remplit le tube de jonction. Le circuit restant 
fermé, sa résistance électrique augmente, et l'inten-
sité du courant diminue dans un rapport correspon-
dant. Si la bascule' 'est suffisamment penchée, l'in-
tervalle entre les extrémités des deux aiguilles 
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plongeantes est entièrement occupé par l'eau et la 
résistance est à son maximum, l'intensité à son mi-
nimum. 

Quand le mouvement de bascule s'opère en sens 

Fig. 270.— Bascule rhéostatique Trouvé, vue clans la position 
de moindre résistance. Elle est calée horizontalement par 
l'excentrique E qui peut se fixer à toute position entre 
E et E'. 

inverse, la résistance diminue et l'intensité croit jus-
qu'à l 'établissement de l'horizontalité. Dans cette 
position (fig. 370), le courant traverse la colonne 
mercurielle entière du tube de communication, n'y 
éprouve qu'une résistance négligeable et conserve 
toute son intensité. Cette position d'équilibre dé-
passée, rétablie, détruite à nouveau et ainsi de suite, 
la série des variations précédentes se succèdent indé-
finiment dans le même ordre. 

La vitesse d'écoulement du mercure dépend du 
calibre des deux petits canaux qui traversent les 
bouchons des deux vases et qui laissent échapper et 
rentrer l'air : elle peut être diminuée à volonté ou 
augmentée par l'obstruction partielle ou le débou-
chage de ces orifices ; et comme cette vitesse règle les 
accroissements de résistance électrique introduite, 
les défaillances et les surabondances alternatives du 
courant sont aussi douces qu'on le désire et ne provo-
quent plus physiologiquement ces excitations éner-
vantes et ces chocs fatigants qui ne sont pas clini-
quement utiles quelquefois, mais qui restent toujours 
désagréables au patient. 

La manœuvre de la bascule s'opère soit avec le 
pied par l'entremise de la pédale, soit à la main. 
Dans ce dernier cas, elle peut être confiée au sujet 
qui, tout occupé à la faire osciller, ne pense plus à 
son léger mal, et prend une sorte d'amusement à 
seconder le chirurgien qu'il n'importune plus de ses 
plaintes. Les séances peuvent être plus prolongées, 
et la durée du traitement, toujours assez longue, bien 
abrégée. D'après le D'' Brocq, il faudrait actuellement 
quatre mois pour épiler la lèvre supérieure d 'un 
homme, six mois pour le menton, deux ans pour 
détruire une barbe fournie entière. 

L'aiguille est en or, en platine, ou en platine iridié : 
elle est montée sur un porte-aiguil le recourbé 
(fig. 271), afin que le médecin puisse voir le bulbe à 
détruire sans être obligé de prendre une position 
gênante. 

Le porte-aiguille est disposé pour l'aseptisation à 
l'étuve, à la flamme ou à la solution neutre ad. hoc ; 



il y a mieux encore puisque le courant , malgré sa 
densité inoffensive, est lui-même un énergique anti-
septique. 

On devra recourir à la cautérisation négative dont 
l 'escarre molle ne laisse pas de cicatrice après le 
traitement. Le pôle positif est appliqué sur le gras 
du bras ou sur toute autre partie charnue du corps. 
Il pourrait encore être en relation avec une cuvette 
d'eau légèrement acidulée ou alcalinée, dans la-
quelle le sujet plongerait une main ou les pieds. 

L'intensité doit être normalement de 10 mil-
liampères environ, et il ne faut guère dépasser de 
l o à 2o milliampères dans les cas les plus héroïques. 

La durée de la destruction de chaque follicule 
pileux est d'environ de 3 à 4 secondes. Les quantités 
d'eau et de mercure de l'appareil et le calibre du tube 
de communication ont été choisis pour que la durée 
de l 'écoulement d'une bouteille dans l 'autre soit de 
six secondes. 

Chaque opération partielle se décompose donc en 
trois périodes égales de deux secondes. Dans la pre-
mière, le courant s'établit en croissant du minimum 
au maximum ; dans la seconde, le galvanomètre reste 
constant et le cautère est à son maximum de puis-
sance; enfin, dans le troisième, le courant décroît et 
l'aiguille galvanométrique revient au voisinage du 
zéro. 

Le brin de barbe, de poil ou le cheveu est ensuite 
enlevé délicatement avec la pince à épilation ; mais 
pour aller plus vite dans cette cueillette, on peut 
at tendre la fin de la séance où on les enlève tous, 
quand ils ne tombent pas seuls. 

L'instrumentation est, en résumé, celle que repré-
sente la ligure 271. Elle se compose d'un appareil de 
18 couples humides, dits secs, au chlorhydrate d 'am-
moaiaque, d'un galvanomètre d'intensité gradué en 
milliampères, et d'un collecteur à manette ; enfin de 

Fig. 271. — Instrumentation de l'épilation électrique 
par M. Trouvé. 

a balance rhéostatique, d'une plaque de pôle perdu 
et du cautère d'épilation. 

L'appareillage étant en place, la bascule est calée à 
la position horizontale (fig. 270) et les connexions 
électriques établies. 

L'opérateur introduit alors dans le circuit, avec la 
manette du collecteur, le nombre d'éléments conve-
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nable pour l 'obtention de l'intensité maxima qu'il 
juge utile et que le galvanomètre mesure, puis il 
dirige le stylet sur le bulbe à détruire. Enfin, avec la 
pédale, il fait basculer à fond l'appareil ; le courant 
passe, croît et décroît, et la cautérisation s'opère auto-
matiquement. 

Toutefois, si l 'opérateur lient à limiter lui-même 
la durée de la cautérisation, il règle l 'excentrique 
pour que le fléau reste à l'horizontale tout le temps 
que le pied repose sur la pédale. 

La balance rhéostatique est donc tout indiquée 
pour l'épilation. Elle possède sur le graduateur à 
tige de la figure 18 ou le rhéostat à liquide de la 
figure 19 l 'avantage de laisser l'entière liberté de ses 
mains au médecin qui donne alors tous ses soins à 
activer l'opération. 

Avec l'ancien outillage, il était difficile de supprimer 
les chocs à la fermeture et à l 'ouverture du circuit et 
de faire plus de 40 à 50 punclures à l 'heure; avec le 
nouveau, on peut en faire le double, et même plus, 
dans le même temps sans provoquer de choc yol-
taïque. 

Il est recommandé d'agir le moins possible dans les 
mêmes régions soit dans la même séance, soit à des 
séances à court intervalle, afin de ne point produire 
d'inflammation. 

Il est certain que les médecins trouveront de nom-
breuses applications, à notre nouveau rhéostat, dans 
tous les cas où la liberté des mains est nécessaire. 

Enfin, comme dernière nouveauté instrumentale, 
nous présentons à nos lecteurs la machine électrique 

APPENDICE 

de M. Vigouroux, et pour plus d'exactitude nous 
laissons à son inventeur le soin d'en donner la des-
cription : 

« Cette machine (fig. 272), que l'on peut appeler à 

Trouvp, H. 

couronne, se compose de deux parties indépen-
dantes : l'une mécanique, l 'autre électrique. 

« Le mécanisme comprend d'abord deux plateaux 
ou supports circulaires horizontaux, situés concen-
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Fig. 272. — Machine électro-statique du Dr Vigouroux. 
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triquement l'un au-dessus de l 'autre (au-dessus de la 
a X Tt de façon à tourner en sens mverses autou 

d un a î e vertical. Ce double mouvement de rotaUon 
p = t o b t e n u de la manière suivante : 
" I t p l a t e a u inférieur est porté 
nui vient se terminer au-dessous de la table par nue 
roue d angle horizontale. L'arbre du p ateau supé-
rieur i e Pleine à l'intérieur, est dans l'axe du pre-

nour ètre tournée à volonté, soit à la main, soit pai 

l ' a r b r e creux sur la table, p c -

g débord" légèrement l 'autre. Les diamètres res-

i s a s i 

r l sont elles qui portent les secteurs métalliques 
Ce sont eues t ? l 'intérieure sur sa 
l 'extérieure sur sa lace exi t iue, 

face interne. Elles représentent donc la portion péri-
phérique des plateaux d'une machine de Wimshurst, 
En effet, au point de vue électrique, cette machine 
ne diffère pas de celle de Wimshurst , ce qui nous dis-

LT 
Fig. 273. — Couronne extérieure et plaleaux de support 

de la machine électro-statique du D1 Vigouroux. 

pense de décrire en détail les balais collecteurs, etc., 
qui sont communs. Cependant nous devons men-
tionner les condensateurs, logés dans les colonnes 
de support des collecteurs, et dont l'usage est facul-
tatif puisqu'on peut (au moyen d'une chaînette 
enroulée sur treuil) établir ou supprimer la commu-
cation entre le bouton et l 'armature interne. 

« Les caractères essentiels de cette machine, et 
ceux qu'on a eus surtout en vue, sont la simplicité 



de la construction et la sécurité du fonctionnement 
SaJs autre outil qu'un tourne-vis c h ^ u n ^ en 
de la démonter et remonter rapidement. D un autre 
e t comme elle ne comporte ni cordes de transmis-

on, qu'il faut à tout instant rattacher ou tendre n 
plateaux fixes, dont l'enlèvement ou la mise en place 

des ouvriers spéciaux, elle n'est pas exposee 
à ces fréquentes avaries qui rendent 1 usage des 
grandes machines à plateaux impossible ailleurs qu a 

" T L facilité d'ôter et remettre les couronnes.per-
met à l 'expérimentateur d'employer compaiat 
vement des couronnes de constitutions diverses. I 
^ t même, en changeant quelques P * - ™ g 
et mobiles, modifier le type élec nque 
et la transformer, par exemple en ra j de 
Gloser. Bien plus, cette indépendance a b ^ ue de 
la partie motrice donne la possibilité d utiliser a 
d o u b l e rotation de la machine pour une 1res grande 

— d e l a m a c | e s 

: o "30 de hauteur. C'est celui qui est destine a 
l'usage médical. Dans le second, le diametre est de 

développement de ces dem ^ ^ ^ 
peu près a celui de ma* ^ d e d i a . 
auraient respectivement 0 , » -
mètre. » 

Nous avons dit, dans l'Avertissement, que notre in-
tention première était de condenser dans le plus petit 
nombre de pages possible les renseignements, tant 
techniques qu'instrumentaux, de cet ouvrage, mais, 
qu'entraîné par noire sujet, nous avions bientôt com-
plété cette esquisse par des considérations générales 
et par notre Index éléetrothérapique. Nous avouons 
cependant, qu'un instant, nous avions craint qu'on 
accuse ces additions de hors-d'œuvre. M. Vigouroux, 
dans sa Préface, nous avait un peu rassuré au sujet 
de l'Index, et voici qu'un travail qui nous tombe à 
l'instant sous les yeux, loin de nous faire regretter 
notre témérité nous laisse penser que nous pouvions 
nous étendre davantage encore sur certains points 
de la philosophie biologique. 

M. le Dr Regimbeau, professeur agrégé de l'école 
de Montpellier, enseigne, dans ses leçons cliniques, 
Comment il faut comprendre l'action de l'électricité 
en électrothérapie, et tel est le titre de la petite 
brochure où se trouve résumé son enseignement. 

Nous regrettons vivement de ne pas avoir connu 
plus tôt cet opuscule qui nous eût été des plus utiles 
pour la rédaction de notre chapitre d'électrothérapie. 
Ce n'est pas que M. Regimbeau nourrisse d'illusion 
au sujet de ces rudiments scientifiques, car il répète 
à plusieurs reprises, avec M. Bardet, que l'élcctro-
thérapie demeure une page blanche; mais à la suite 
de Duchenne (de Boulogne), et de Vigouroux, il cons-
tate que si on possède de précieux documents sur 
l'irritabilité nerveuse et l'excitabilité des muscles par 
les courants induits et les courants continus intermit-
tents ou les décharges frankliniennes, par contre, les 



effets complexes des courants constants continus .sur 
la nutrition des tissus, bien qu'incontestables, sont 
bien moins connus. Les modifications physiologiques 
dues à ces derniers ne s o n t causées, dit-il, que par les 
variations de ces courants insuffisamment constants, 
leurs effets mécaniques se bornent au déplacement 
des liquides de l'organisme suivant le sens du cou-
rant; quant à « l'action chimique n'étant pas appré-
ciable, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ». 

Mais ce qui nous intéresse i c i t o u t particulièrement, 
c'est la discussion de ce problème que reprend 
M. Regimbeau « les forces vitales sont-elles des 
formes de l'énergie » ? 

« Si oui, dit-il, si ce sont des forces physiques, 
elles tombent sous les lois qui régissent les forces du 
monde inorganique, et nous pouvons les modifier en 
faisant agir sur elles, selon ces lois, l'électricité qui 
est une autre force physique; par conséquent, dans 
ce cas, le traitement doit avoir surtout pour base la 
physique. Si, au contraire, ce s o n t des forces propres 
à la matière organisée, nous sommes obligés de nous 
appuver sur la phvsiologie et la clinique, en ne pre-
nant à la physique que ce qui est nécessaire pour le 
manuel opératoire et pour la compréhension de cer-
taines actions locales qui sont de son domaine. » 

Nous avons dit, à l'endroit voulu, ce que la com-
paraison des actions vitales aux actions physiques et 
chimiques suggère à la réflexion. Bichat pensait qu il 
y avait entre elles un antagonisme constant, mais 
on s'aperçut bientôt que les corps vivants, bien que 
doués de spontanéité spécifique, étaient complète-
ment soumis aux lois de la nature inorganique. Un 

corps vivant en chute libre, par exemple, se conduit 
exactement de la même façon qu'un corps brut, et il 
est incapable comme lui de changer la trajectoire de 
son centre de gravité. Chacun des systèmes en mouve-
ment aura bien ses activités propres, mais, soumis à 
conditions extérieures identiques, ils éprouveront des 
modifications d'ensemble correspondantes, qui ne 
différeront entre elles que par l 'intensité, et ce fac-
teur même dépendra uniquement de l'espèce des 
conditions extérieures en jeu. Si le cas choisi de la 
pesanteur est le plus f rappant , c'est que nous 
prenons le phénomène physique le plus général, 
mais l'exemple peut être varié. On peut le prendre 
en hydrostatique, en acoustique, etc. Dans l'auscul-
tation, la cavité thoracique ne vibre-t-elle pas comme 
une caisse de résonnance? En balistique, la balle ne 
traverse-t-elle pas l'être vivant comme un corps brut 
de même résistance? Chimiquement, nos tissus ne 
sont-ils pas corrodés par les acides comme léseraient 
les composés semblables dans la cornue? etc. 

« On ne peut donc contester, comme le dit Comte, 
la subordination de la biologie a l'ensemble de la 
cosmologie. » 

Mais aussi, si dans tous ces cas variés, les manifes-
tations extérieures sont semblables, les phénomènes 
intérieurs sont bien différents. L'animal précipité 
éprouve des effets physiologiques que n'a pas le corps 
brut, et si c'est un homme, il s'y joindra des sen-
timents moraux. Le soldat tué ou la cuirasse tra-
versée par le même projectile seront dans des états 
bien différents. ,-Mais que sert d'insister sur de si 
claires vérités. 



Remontant encore à des phénomènes plus spéciaux, 
le contraste sera plus probant encore. La balle qui 
blessera le soldat et celle qui blessera le général 
auront des effets physiologiques comparables, mais 
quelle différence dans les résultats sociaux. La bles-
sure et la mort du soldat obscur n 'aura sur la marche 
des affaires humaines qu'une influence insignifiante, 
quand la blessure du chef pourra entraîner les plus 
épouvantables catastrophes. Faut-il, hélas! remonter 
loin dans notre histoire nationale pour trouver la 
justification de nos dires? 

Dois-je citer encore le grain de sable classique de 
Cromwell et le nez de Gléopâtre. 

Donc, clans toute science, en biologie comme 
ailleurs, on retrouve bien le jeu indépendant des 
activités plus simples et plus générales des sciences 
inférieures, mais à celles-ci viennent se superposer 
des activités propres plus spéciales, sans qu'il y ait 
pour cela antagonisme entre les premières et les 
secondes ; autrement dit, il y a progrès. Chaque 
échelon scientifique suppose nécessaire l'existence 
de l'échelon inférieur, dont il n'est que le prolon-
gement. 11 est aussi, pour les mêmes raisons, l'assise 
de l'échelon supérieur. 

Et c'est ici qu'il convient de reconnaître comment 
les vues des grands physiologistes ne sont pas, au 
fond, contradictoires, et comment elles se com-
plètent les unes les autres. 

La remarque de Leibniz est toujours vraie : « J'ai 
trouvé, dit-il, que la plupart des sectes ont raison 
dans une bonne partie de ce qu'elles avancent et non 
pas en tout ce qu'elles nient. » 

Puisque l'existence des actions vitales suppose 
celles du monde inorganique dont elles sont le pro-
longement, la possession des lois physiques de l'élec-
tricité est nécessaire à l'électrothérapiste. 

Mais, tout en lui étant nécessaires, ces connais-
sances 11e lui sont pas suffisantes. La physiologie a 
des lois, des exigences propres qu'il doit connaître : 
le physicien doit être doublé du médecin. Les nerfs 
s'irritent, les muscles se contractent au passage du 
courant, et cela, à la rigueur, peut être du ressort de 
la physique; mais de telles actions retentissent simul-
tanément sur la constitution anatomique des parties 
et sur leurs fonctions. Le consensus vital est atteint. 
Tous ces effets relèvent en propre de la médecine. 

Donc plus de vaine discussion sur la délimitation 
du champ du physicien et du médecin. C'est à la 
même personne, c'est à l 'opérateur qu'échoient ces 
deux fonctions. 

L'électrologie a ses lois, la physiologie — normale 
ou pathologique c'est tout un (Broussais) — les 
siennes, et c'est au médecin, d'une éducation scien-
tifique plus complète, à les combiner. 

Voyez l'exemple de Duchenne ! Entendez les sages 
enseignements de Vigouroux ! 

La Physique aux physiciens et la Médecine aux 
médecins! Nous y applaudissons; mais, à ces derniers 
de rester suffisamment pl^-siciens pour ne pas tomber, 
comme l'ont fait quelques-uns, et d'illustres, dans 
les bas-fonds de la métaphysique! 

Sur le terrain acquis des connaissances cosmo-
logiques et biologiques fusionnées — et c'est, le seul 
propice — s'opérera la réconciliation des deux écoles, 



aujourd'hui plus qu'adverses, qui se partagent la 
faveur des physiologistes. Ce jour-là E l e c t r o p h y ^ 
ogie et Electro thérapie seront positivement ondées 

« De la fusion d'idées antagonistes qui contiennent 
chacune une part de vérité, dit Herbert Spencer, 
naît toujours un développement supérieur Ain. i 
dans la géologie, quand on eût réuni es hypothe e 
nlutonienne et neptunienne, on vit se faire un pro 
grès rapide ; ainsi, en biologie, le progrès commence 
depuis la fusion de la doctrine des types et de cdto 
de l'adaptation; ainsi, en physiologie, le develop 
pen eut qui s'était arrêté reprend son cours depuis 
que les dise ip 1 e s de Locke et ceux de Kant ont reconnu 
leurs idées dans la théorie que les expériences o r g ^ 
nisées produisent les formes de la pensee; ainsi dans 
là sociologie, qui prend déjà un c a r ^ r e p o s ^ 
nous voyons les deux partis du progrès et de oidre 
soutenir chacun une vérité qui est le complément 
nécessaire du principe de l'autre parti. » 

Ce iour de fusion est proche, 
o s ne ménageons pas notre admiration a l'Ecole 

française qui prépare avec autant de labeur son 

" M o n t p e l l i e r et Nancy sont les trois foyers de 
cette évolution scientifique autour desquels i l cou-
v e n t de grouper quelques dignes initiatives privees 
Le succès décl i f leur est assuré, parce qu'obéissant 
à notre instinct national unitaire, i ls savent com-
biner le concours avec l'indépendance. 
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noïdes, théorie électrologique de l 'aimant; découverte 
d'Arago, électro-aimant; loi de Lenz et de Jacobi; magné-
tisme rémanen t ; découverte de Faraday, é lectrodyna-
misme, induit, inducteur, lois de l 'électro-dynamisme, loi de 
I.enz", extra-courants d 'ouverture et de f e rmetu re ; lois de 
Matteucci, courants alternatifs, courants redressés ou con -
tinus. commutateurs 21 



C H A P I T R E ! I 

É L E C T R O M É T R I E 

tt -»ac «¿rivalités, unités fondamentales, systèmeC. G. S.; 
U " Î S s l ê o T é S ^ V e t mécaniques, électromètriques, ca.o-

rimétriques, photometriques. 

• B R S M B B 
quantités. 

C H A P I T R E I I I 

G É N É R A T E U R S D E L ' É L E C T R I C I T É 

Généralités. .. 
Machines électro-statiques 

hydro-électriques p . l e s . à o a u a c j d » J e c , de ^ ^ 
fate de cuivre ; pie ™ , e J g P f a t e d e m e l , 

au chlorure de chaux. 
Appareils à courants constants et continus. 

— 5 î w r s s s s s s : que" magnéto'-faradiques, dynamo-électriques. . . . 

C H A P I T R E I V 

A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S É L E C T R I Q U E S 

D E D I A G N O S T I C 

D'UN USAGE F R É Q U E N T EN É L E C T R O P H Y S I O L O G I E ET EN É L E C T R O T H É R A P I E 

Polyscopes et photophores électriques. — Appareils pour 
l'éclairage des liquides, des bouillons, des cristallisations. 
— Auxanoscopes électriques. —Explorateur-extracteur élec-
trique. — Téléphones et microphones. — Muscle artificiel. 
— Myophone. — Pont différentiel. — Sphygmophone. — 
Sthétoscope. — Balance d'induction de Hughes. — Appa-
reils enregistreurs Marey. — Galvanocaustique thermique 
et chimique. — Electrodes divers 274 

C H A P I T R E V 

É L E C T R O P H Y S I O L O G . I . E E T É L E C T R O T H É R A P I E 

(Page 468) 

C H A P I T R E V I 

I N D E X A L P H A B É T I Q U E 

ET T R A I T E M E N T DF.S M A L A D I E S I N F L U E N C É E S P A R L ' É L E C T R I C I T É 

(Page 577) 

A P P E N D I C E 

Généralités ; 
Cabinet d'électrothérapie : table d'électrothérapie ; 
Dynamomètre physiologique ; dynamomètre médical (dyna-

momètre à ressort et dynamomètre manométrique); 



B a s c u l e r h é o s t a t i q u e p o u r l ' é p i l a t i o n e t a u t r e s u s a g e s m é d i -

c a u x ; 

Machine électro-statique du D' Vigouroux. 
C o n s i d é r a t i o n s g é n é r a l e s s u r l ' o u v r a g e d u d o c t e u r R e g t n ^ 

b e a u 

C H A P I T R E V I I 
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É V R E I X , IMPRIMERIE DE CHARLES IIÉ R1 S S F. Y 

O C T A V E D O I N 

ÉDITEUR 

8, PLACE DE L'ODÉON, P A R I S 

EXTRAIT D U CATALOGUE GÉNÉRAL 
AVRIL 1893 

T O C S L E S O U V R A G E S P O R T E S S U R C E C A T A L O G U E S E R O N T E X P É D I É S F R A N C S D E 

P O R T E N S I M P O R T E Q U E L P A Y S , A U X P R I X M A R Q U É S . A T O U T E P E R S O N N E O U I E N 

F E R A L A D E M A N D E . — L E S D E M A N D E S D E V R O N T T O U J O U R S Ê T R E A C C O M P A G N É E S 

D U N M A N D A T P O S T A L O U D U N E V A L E U R A V U E S U R P A R I S . 

DICTIONNAIRES 
D I C T I O N N A I R E A B R É G É D E M É D E C I N E , d e c h i r u r g i e , d e p h a r -

m a c i e e t d e s s c i e n c e s p h y s i q u e s , c h i m i q u e s e t n a t u -
r e l l e s , par Ch. ROBIN, membre de l'Institut et de l'Académie de 
medecine, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol gr 
in-8 jesus de 1,050 pages imprimées à deux colonnes • 

" r? e .h é 16 fr. «eue eu maroquin, plais toile.. . >»o fr 
MOTIONNA IRE DE THÉRAPEUTIQUE, d e m a t i è r e médica le" d e 

p h a r m a c o l o g i e , de t o x i c o l o g i e e t d e s e a u x m i n é r a l e s , 
par DL-.TARDiN-BiiAuiiErz, membre de l'Académie de médecine et du 
Conseil d hygiène et de salubrité de la Seine, médecin de l'hôpital 
-tioclnn, avec de nombreuses figures dans le texte, 4 forts vol in-4 
•de 900 pages chacun, imprimé à deux colonnes, avec 800 figures. 

®r°.ché 100 fr. 
neuures en maroquin, plats loile, tranches peignes . 120 fr. 
Les tomes I, II, III, IV se vendent séparéœenl . 25 fr 

DICTIONNAIRE DES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUES : 'Anatomie 
Cramologie Archéologie préhistorique, Ethnographie Mœurs, 
•Lots, Arts, Industrie), Démographie. Langues, Relia ion s, publié 
sous la direction de Mil. A B e r t i l l o n , C o u d e r e a u . A H o v e -
}aGque, I s s a u r a t , A n d r é L e f è v r e , Ch. L e t o u r n e a u , d e 
M o r t i l l e t , T h u l i e e t E . V é r o n . 

A v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e M M . BELLUCI , J . BERTILLON, B O R D I B R , L . BUCHNER, A . DE 
LA C A L L E . C A R T H A I L L A C , C H A N T H E , C H E R V I N , C H U D Z I N S K I , C O L L I N E A C , M a t f a i a s D U V X L 

IVELLER, K.UHFF, LABORDE, J.-L. DE LANESSAN. MANOUVRIER, P. MANTF.GAZZA, MON-
DIERE, 1 1COT, Pozz i , OlRARD DE RlALLE, M - CLÉMENCE RûVER, DE QuiTREFAGES, 
SAUMON, B C H A A F U A D S E N , T O P I N A R D , V A R A M B E V . J u l i e n V I N S O N , C a r i V O G T , Z A B O -Rowsiii, etc. etc. ' 
UnI fort vol in-4 de 1,128 pages, imprimé à deux colonnes, avec de 

nombreuses figures dans le texte. I'rix : broché ?o fr. 
Relié maroquin, tranchas peignes " 36 fr 

ACTIONNAIRE DE MÉDECINE A [.'USAGE DES ASSURANCES SUR 
LA VIE, par le Dr E. M A R E A U , médecin expert de Compagnies d'as-
surances 1 vol. le-18, cartonné, de 428 pages 7 f r . 



B a s c u l e r h é o s t a t i q u e p o u r l ' ép i l a t i on e t a u t r e s u s a g e s m é d i -

c a u x ; 
Machine électro-statique du D' Vigouroux. 
Considérat ions générales sur l 'ouvrage du docteur Regim-

beau 
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O C T A V E D O I N 
ÉDITEUR 

8, P L A C E D E L'ODÉON, P A R I S 

EXTRAIT D U CATALOGUE GÉNÉRAL 
AVRIL 1893 

T O C S L E S O U V R A G E S P O R T E S S U R C E C A T A L O G U E S E R O N T E X P É D I É S F R A N C S D E 

P O R T E N S I M P O R T E Q U E L P A Y S , A U X P R I X M A R Q U É S . A T O U T E P E R S O N N E O U I E N 

F E R A L A D E M A N D E . — L E S D E M A N D E S D E V R O N T T O U J O U R S Ê T R E A C C O M P A G N É E S 

D U N M A N D A T P O S T A L O U D U N E V A L E U R A V U E S U R P A R I S . 

D I C T I O N N A I R E S 

DICTIONNAIRE ABRÉGÉ DE MÉDECINE, d e c h i r u r g i e , d e p h a r -
m a c i e e t d e s s c i e n c e s p h y s i q u e s , c h i m i q u e s e t n a t u -
r e l l e s , par Ch. ROBIN, membre de l 'Institut et (le l'Académie de 
medecine, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol gr 
ia-8 jesus de 1,050 pages imprimées à deux colonnes • 

" r ? e . h é 16 fr . Kelie eu maroquin, plais toile.. . >»o fr 
DICTIONNAIRE DE THÉRAPEUTIQUE, d e m a t i è r e m é d i c a l e " d e 

p ù a r m a c o l o g i e , d e t o x i c o l o g i e e t d e s e a u x m i n é r a l e s , 
par DuJAHoiN-BiîAUHErz, membre de l'Académie de médecine et du 
Conseil d hygiène et de salubrité de la Seine, médecin île l'hôpital 
-tioclnn, avec de nombreuses figures dans le texte, 4 forts vol in -4 
•de 900 pages chacun, imprimé à deux colonnes, avec 800 figures. 

®r°ché 100 fr. 
«euures en maroquin, plats loile, tranches peignes . 120 fr . 
Les tomes I, II, lit, IV se vendent sëparémenl . 25 fr 

DICTIONNAIRE DES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUES : 'Anatomie 
Cramologie Archéologie préhistorique, Ethnographie Mœurs, 
•Lots, Arts, Industrie), Démographie. Langues, Relia ions, publié 
sous la direction de Mil. A B e r t i l l o n , C o u d e r e a u . A H o v e -

i s s J ; u r , a t . ' A n d r é L e f è v r e , C h . L e t o u r n e a u , d e 
M o r t i l l e t , T h u l i e e t E . V é r o n . 

A v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e M M . BELLUCI , J . BERTILLON, B O R D I E R , L . BUCHNER, A . DE 
LA C A L L E . C A R THAÏ LLAC, C H A N T R E , C H E R V I N , C H U D Z I N S K I , C O L L I N E A C , M a t f a i a s D U V X L 

K.ELLBR, KUHFF, LABORDE, J . - L . DE LANESSAN. MANOUVRIER, P . MANTF.GAZZA, MÛN-
DIERE, 1 1COT, POZZI, ULRARD DE RLALLE, M - CLÉMENCE ROVER, DE QUITREFAGES, 
SAUMON, S C H A A F U A D S E N , T O P I N A R D , VARAMBEY. J u l i e n V I N S O N , C a r i V O G T , Z A B O -

• R O W S K I , e t c . e t c . ' 

Un fort vol in-4 de 1,128 pages, imprimé à deux colonnes, avec de 
•nombreuses figures dans le texte. I'rix : broché 30 fr . 

Relié maroquin, tranchas peignes " 36 f r 
OI
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CTIONNAIP,E DE MÉDECINE A L'USAGE DES ASSURANCES SUR 
LA VIE, par le Dr E. M A E E A U , médecin expert de Compagnies d'as-
surances 1 vol. le-18, cartonné, de 428 pages 7 f r . 



DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE, par 
G. N I C H O L S O N , Conservateur des Jardins royaux de Ivew, h Londres, 
illustré de plus de 3,500 figures dans le lexte el do 80 planches 
chromolitliographiques hors lexte, comprenant : la description 
succincte des plantes connues et cultivées dans les jardins de-
l'Europe ; la culture potagère, l'arboriculture, la description et 
la culture de toutes les Orchidées, Broméliacées. Palmiers, Fou-
gères. plantes de serre, plantes annuelles, vivaces. etc. : le tracé 
des jardins; le choix et l'emploi des espèces propres à la décoration 
des parcs et jardins; l'Entomologie, la Cryptoaamie, la Chimie 
horticole; des éléments d'anatomie et de physiologie végétale: la 
Glossologie botanique et horticole, la description des outils, serres 
et accessoires employés en horticulture; elc. etc. Traduit, mis à 
jour et adapté à notre climat, à nos usages, etc., par S. M O T T K T , . 
avec la collaboration de M M . V I L M O R Ï N - A N D B I E U X fit C1", G. A U . N A N N , 
E. A N D R É . G B E L L A I R , G. L E G K O S . elc. IT sera complet en 80 livrai-
sons à 1 fr. 50. On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage com-
plet, mais en payant d'avance, pour 90 francs; les 12 premières-
livraisons sont en vente. 

L e Dictionnaire d'Horticulture, i m p r i m é à d e u x c o l o n n e s , e s l p u b l i é p a r 
l i v r a i s o n s d e 4 8 p a g e s c o n t e n a n t c h a c u n e u n e p l a n c h e c h r o m o l i t h o g r a p h i q u e . Ii> 
p a r a i l a u m o i n s u n e l i v r a i s o n p a r m o i s . 

EN COURS D'IMPRESSION 

BIBLIOTHÈQUE DE THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE & CHIRURGICALE 
P U B L I É E SOUS DIRECTION DP. MM. 

D U J A R M N - B E A U M E T Z I 0 . TERRILLON 
M e m b r e de l 'Académie do médecine i Professeur a . e r é g é h I» F a c u ) , M o médecine d e 

médecin de l 'hôpi ta l Cochin , e lc . 1 Pa r i s , ch i ru rg ien de la Sa lpé l r i e re 

P A R T I E M É D I C A L E 

A . r t d e f o r m u l e r . 1 v o l u m e , p a r DUJAR-DIN-BEAUMETZ. 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d u c œ u r e t d e l ' a o r t e . 1 v o l u m e , 

p a r E BARIÉ, m é d e c i n d e l ' h ô p i t a l T e n o n . 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d e s o r g a n e s r e s p i r a t o i r e s . 1 v o -

l u m e , p a r H . BARTH, m é d e c i n d e l ' h ô p i t a l B r o u s s a i s . 
T h é r a p e u t i q u e d e l a t u b e r c u l o s e . 1 v o l u m e , p a r H . BARTH, m é d e c i n 

d e l ' h ô p i t a l B r o u s s a i s . 
T h é r a p e u t i q u e des m a l a d i e s de l 'estomac et de 1 intestin. 

I v o l u m e , p a r A . MATHIEU, m é d e c i n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d u f o i e , t v o l u m e , p a r L . GALMARD, 

m é d e c i n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d e l a p e a u . 5 v o l u m e s , p a r b . l m -

BIERGE. m é d e c i n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d u r e i n . 1 v o l u m e , p a r 1 h. GAUCHER. 

m é d e c i n d e s h ô p i t a u x , a g r é g é à l a F a c u l t é . 
T h é r a p e u t i q u e d e l a d i p h t é r i e . 1 v o l u m e , p a r ?.. GAUCHER, m e d e e m 

d e s h ô p i t a u x , a g r é g é à l a F a c u l t é . 
T h é r a p e u t i q u e d u r h u m a t i s m e e t d e l a g o u t t e . \ v o l u m e , p a r 

W . OETTINGEH, m é d e c i n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e d e l a fièvre t y p h o ï d e . I v o l u m e , p a r P . L E GENDRE, 

m é d e c i n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s v é n é r i e n n e s . 1 v o l u m e , p a r F . BALZER. 

m é d e c i n d e l ' h ô p i t a l d u M i d i . 

" T h é r a p e u t i q u e d u d i a b è t e . 1 v o l u m e , p a r L . DREVFUS-BRISAC, m é d e c i n 
d e l ' h ô p i t a l T e n o n . 

- T h é r a p e u t i q u e d e s n é v r o s e s . 1 v o l u m e , p a r P . OULMO.NT, m é d e c i n d e 
l ' h ô p i t a l T e n o n . 

T h é r a p e u t i q u e i n f a n t i l e . I v o l u m e , p a r A . JOSIAS, m é d e c i n d e s h ô p i l a u x . 
" T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s i n f e c t i e u s e s . v o l u m e , p a r A . CIIAN-

TEMESSE, m é d e c i n d e s h ô p i l a u x , a g r é g é K l a F a c u l t é , e t l e d o c t e u r BESANÇON. 
P r o p h y l a x i e d e s m a l a d i e s i n f e c t i e u s e s . I v o l u m e , p a r A . CHAX-

TEMESSE, m é d e c i n d e s h ô p i t a u x , a b r é g é À la F a c u l t é , e t le d o c t e u r BESANÇON. 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d e l ' o r e i l l e , d u l a r y n x e t d u 

n e z . 2 v o l u m e s , p a r M . LERMOVEZ, m é d e c i n d e s h ô p i t a u x . 

P A R T I E C H I R U R G I C A L E 
. A s e p s i e e t a n t i s e p s i e c h i r u r g i c a l e s . 1 v o l u m e , p a r 0 . TERIIILLON e t 

H . CHAHUT, c h i r u r g i e n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e s m a l a d i e s d e l a t ê t e . 1 v o l u m e . 

p a r P . SEBILEAU, a g r é g é à l a F a c u l t é d e P a r i s . 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e s m a l a d i e s d u r a c h i s . 1 v o l u m e , 

p a r P . SEBILEAU, a g r é g é à l a F a c u l t é d e P a r i s . 
T h é r a p i - . u t i q u e o c u l a i r e . 1 v o l u m e , p a r F . BRUN, a g r é g é à l a F a c u l t é , 

c h i r u r g i e n d e s h ô p i t a u x 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e s m a l a d i e s d e l a p o i t r i n e . 

T v o l u m e , p a r C h . WALTHER. c h i r u r g i e n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e s m a l a d i e s d e l ' e s t o m a c e t 

d u f o i e . I v o l u m e , o a r 11. CHAPUT, c h i r u r g i e n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e l ' i n t e s t i n e t d u r e c t u m . 

1 v o l u m e , p a r H . CHAPUT, c h i r u r g i e n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e l ' u r è t r e e t d e l a p r o s t a t e . 

1 v o l u m e , p a r J . ALRAKIIAN, a g r é g é à l a F a c u l t é d e P a r i s . 
T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e l a v e s s i e e t d u r e i n . 1 v o l u m e , 

p a r J . ALBARRAX, a g r é g é à l a F a c u l t é d e P a r i s . 
' T h é r a p e u t i q u e o b s t é t r i c a l e . 1 v o l u m e , p a r A . AUVARD, a c c o u c h e u r d e s 

h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e g y n é c o l o g i q u e . 1 v o l u m e , p a r C h . PICQUÉ, c h i r u r g i e n 

d e s h ô p i t a u x . 
' T h é r a p e u t i q u e c h i r u r g i c a l e d e s m a l a d i e s a r t i c u l a i r e s . 

1 v o l u m e , p a r C h . PICQUÉ, c h i r u r g i e n d e s h ô p i t a u x . 
T h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s o s s e u s e s . 1 v o l u m e , p a r 0 . TERRILLON 

e t P . THIÉRY, c h e f d e c l i n i q u e c h i r u r g i c a l e . 

Tous les volumes seront publiés dans le format in-18 jésus; ils 
seront reliés et comporteront chacun de 300 à 400 pages avec f sures. 
Prix de chaque volume : 4 fr. — Ils se vendront tous séparément. 

L'Asepsie et antiseplie chirurgicales, par T E R R I L L O N el C I I A P U T . 
1 volume de 200 pages avec figures est paru. 

Les autres volumes paraîtront .successivement dans le délai de 
"18 mois. 

A N A T O M I E , PHYSIOLOGIE, H ISTOLOGIE , EMBRYOLOGIE 

.ATLAS D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DU CERVEAU ET DES LOCA-
LISATIONS CÉRÉBRALES, par E. G A V O Y , médecin principal à l'hô-
pital militaire de Versailles. 1 magnifique volume in-4 eu carton 
contenant 18 planches chromolithographiques (8 couleurs) exé-

c u t é e s d'après nature, représentant de grandeur naturelle toutes 
les coupes du cerveau, avec 200 pages de texte. 

En carton 36 fr. 
Relié sur Onglets en maroquin rouge, tôle dorée 4-



AUFFRET (Ch.), professeur d'analomie et de physiologie à l'Ecole de 
médecine navale de Bresl, ancien chef des Travaux anatomiques. — 
M a n u e l de d i s s e c t i o n d e s r é g i o n s e t d e s n e r f s . 1 vol 
in-18, cartonné diamant, de 471 pages, avec 60 ligures originales-
dans le texte exécutées, pour la plupart, d'après les préparations-
de l'auteur ' fr-

BALBIANI, professeur au Collège de France. — C o u r s d ' e m b r y o -
g é n i e c o m p a r é e d u Co l l ège de F r a n c e . De la génération, 
des Vertèbres. Recueilli et publié par F. H E N N E G U Y , préparateur du 
cours. Revu par le professeur. 1 beau volume grand in-8, avec 
130 Bgures dans le texte, et G planches chromolilhographiques hors 
texte f r -

B R I E G E R , professeur assistant à l'Université de Berlin. — M i c r o b e s , 
P t o m a ï n e s e t M a l a d i e s , trad. par MM. ROUSSY et W I N T E R , avec 
une préface de M. le professeur H A Y E M . 1 vol. in-18 de250 p. 3 fr. 50 

CADIAT (0.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 
— C o u r s de P h y s i o l o g i e p r o f e s s é à l a F a c u l t é . 1882-1883. 
Petit iu-4 de 250 pages. Avec des dessins autographiés.. 9 fr. 

DEBIERRE, professeur à la Faculté de médecine de Lille. — M a -
n u e l d ' E m b r y o l o g i e h u m a i n e e t c o m p a r é e , 1 vol. in-18. 
cartonné diamaut, de 800 pages, avec 321 ligures dans le texte eî 
8 planches en couleur hors texte 8 fr. 

DEBIERRE (Ch.). — L e s m a l a d i e s i n f e c t i e u s e s . M i c r o b e s , 
P t o m a ï n e s e t L e u c o m a ï n e s . 1 vol. in-18 do 380 p. 3 fr. 50 

DUBIEF (Dr). ancien interne des hôpitaux de Paris. — M a n u e l d e 
M i c r o b i o l o g i e comprenant : les fermentations, la physiologie, 
la technique uistologiquc, la culture des bactéries et l'étude des 
principales maladies d'origine bactérienne. 5 vol. in-18, cartonné 
diamant, de 600 pages, avec 160 figures dans le texte et 8 planches 
en couleur hors texte 8 fr. 

DUVAL (Mathias). membre de l'Académie de médecine, professeur à 
la Faculté de Paris, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts. — L e ç o n s 
s u r l a P h y s i o l o g i e d u S y s t è m e n e r v e u x ( S e n s i b i l i t é ) 
recueillies par P. DASSY, revues par te prolesseur. In-8 de 130 pages, 
avec 30 figures dans le texte.. 3 fr. 

FORT (I)' A.), professeur libre d'analomie à Paris. — A n a t o m i e 
d e s c r i p t i v e e t D i s s e c t i o n . 5e édition, corrigée et augmentée. 
Trois forts volumes in-18 jésus, formant 2,500 pages, avec 
1,316 figures 30 fr. 

FORT (0r A.). — R é s u m é d e p a t h o l o g i e e t c l i n i q u e c h i r u r -
g i c a l e s . 2e édition. 1 vol. in-18 de 586 pages 5 fr . 

F O S T E R e t L A N G L E Y . — C o u r s é l é m e n t a i r e e t p r a t i q u e d e 
p h y s i o l o g i e g é n é r a l e . Traduit sur la 5" édition anglaise, par 
F . P R I E U R . 1 vol. i n - 1 8 jésus de 4 5 0 pages,avec 1 1 5 figures. 5 fr. 

FRANCK (François), membre de l'Académie do médecine, professeur 
remplaçant a'u Collège de France. — L e ç o n s s u r l e s f o n c t i o n s 
m o t r i c e s d u c e r v e a u (réactions volontaires et organiques) et 
sur l'épilepsie cérébrale, précédées d'une préface du professeur 
C H A R C O T . 1 vol. gr. in-8 de 570 pages, avec 83 figures . . . 12 fr. 

GOUZER (J.)-, médecin de 1" classe de la marine. — L e p r o b l è m e 
d e l à v i e e t l e s f o n c t i o n s d u c e r v e l e t . 1 vol. in-18 de 
225 pages 3 f f 

JULIEN (Alexis), répétiteur d'anatomie. — Aide m é m o i r e d ' a n a -
t o m i e (muscles, ligaments, vaisseaux, nerfs), avec figures, car-
tonnage toile, 2° édition ' ° 3 fr_ gQ 

KLEIN (E.), professeur adjoint d'anatomie génér-il« et de physiologie 
a l Ecole médicale de Saint-Ba. tholomew's Hospital, Londres 
N o u v e a u x e l e m e n t s d ' h i s t o l o g i e , traduits sur la5e édition 
anglaise et annotes par G. V A R I O T , préparateur des travaux pra-
tiques d Histologie àia Faculté de médecine de Faris chef de eli 
nique a l'hôpital des Enfants-Malades, et précédés d'une préface de 
M. le professeur C H . ROBIN. 1 vol. in-18 jésus, cartonné diamant 
de 540 pages, avec 185 figures dans le texte, 2» édition française' 
corrigée et augmentée *8 fr ' 

LANGLOIS (P ), chef du Laboratoire de phvsiologie à la Faculté de 
medecine de Paris, et H. DE VARIGNY," docteur ès sciences -
N o u v e a u x e l e m e n t s de p h y s i o l o g i e h u m a i n e , précédés 
dune introduction a l'étude de la physiologie de M. le professeur 
R r c u E T . 1 fort volume in-18 jésus, cartonné diamant de 950 pages 
avec 153 ligures dans le texte 10 f r ' 

LEE et HENNEGUY. - T r a i t é d e s m é t h o d e s t e c h n i q u e s d e 
1 a n a t o m i e m i c r o s c o p i q u e , avec une préface de M le pro-
fesseur R A N V I E R . 1 vol. in-8 de 500 pages 12 fr 

TESTUT (L.), professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de 
Lyon, avec la collaboration de H. F E R R É , agrégé à la Faculté de 
Bordeaux et de M. VIAI .LETOX, agrégé à la Faculté de Lyon. — 
I r a i t e d ' a n a t o m i e h u m a i n e . 3 vol. grand in-8, formant 
2,«00 pages, avec 1,550 figures, presque toutes originales dessi-
nees special.-ment pour cet ouvrage et tirées pour la plupart en irbis 
ou quatre couleurs dans le texte. Deuxième édition revue et cor-
rigée. Tome I : Osteologie, Arthrologie. Myologie. — Tome II • 
Angelologie et Nevrologie. — Tome III : Organes des sens, Diges-
tion, Respiration el Phonation, Organes qénito-urinaires Em-
bryologie. 

Prix de l'ouvrage complet par souscription: 60 francs. 
TESTUT (f,). — L e s a n o m a l i e s m u s c u l a i r e s c o n s i d é r é e s a u 

p o i n t d e v u e d e l a l i g a t u r e d e s a r t è r e s , l vol. in-4,avec 
12 planches hors texte chromolithographiées 8 fr. 

TESTUT (L.) et BLANC (Em.). - A n a t o m i e d e l u t é r u s p e n d a n t 
l a g r o s s e s s e e t l ' a c c o u c h e m e n t (voir page 16). 

V1AUI.T el .101 YET, professeurs,! la Faculté de médecine de Bordeaux 
— T r a i t e d e p h y s i o l o g i e h u m a i n e . 1 beau vol. gr. in-8 de 
920 pages, avec plus de 400 figures dans le texte 16 Ir. 

, / . > 



PATHOLOGIE INTERNE, HYGIÈNE ET T H É R A P E U T I Q U E 

ADRIAN (L.-A.v — P e t i t f o r m u l a i r e d e s a n t i s e p t i q u e s . 1 vol. 
in-32, cari on né, de 250 pages 3 l r-

ANDRÉ (G ). chargé de Cours à la Faculté de médecine de Toulouse. 
— L e s n o u v e l l e s m a l a d i e s n e r v e u s e s , 1 vol. in-18 de 
360 pages 4 f r" 

ANNUAIRE DE THÉRAPEUTIQUE, précédé d'une introduction sur les 
progrès de la thérapeutique eu 1 8 8 8 , par le DR D U J A R D I N - B E A U M B T Z . 

Première année, 1 vol. in-18eart. 
de 400 pages 2 fr . 

Deuxième année, 1889, l v . 2 fr. 

Troisième année, 1890.. . 2 fr. 
Quatrième année, 1891... 2 fr. 
Cinquième année, 1892.. 2 fr. 

A U V A R D B R O C Q . C H A P U T , D E L P B U C H , médecins des hôpitaux. 
D E S N O S I . U B E T - B A R B O N , T R O U S S E A U , a n c i e n s internes des hôpi-
taux, —' G u i d e d e t h é r a p e u t i q u e g é n é r a l e e t s p é c i a l e , 
publia sous la direction du D1' A U V A R D . 1 joli vol. i n - 1 8 colombier 
de 700 pages, relié, maroquin souple, tranches peignes.. . 8 l r . 

B A R D B T ( G . ) . — F o r m u l a i r e a n n u e l d e s n o u v e a u x r e m è d e s . 
6« édition, 1892,1 vol. in-18, cartonné, de 40) pages 4 fr. 

BERNHF.IM (H.) et SIMON (P.). — R e c u e i l de f a i t s c l i n i q u e s . 
1 vol. in-8 de 2S0 pages 4 f r-

BLONDEL (R.), préparaleur à la Faculté de médecine de Paris. — 
M a n u e l d e m a t i è r e m é d i c a l e , comprenant la description, 
l'origine, la composition chimique, l'action physiologique et I em-
ploi thérapeutique des substances animales ou végétales employées 

• en médecine, précédé d'une préface de M. D C J A R D I N - B E A U M E T Z , 
membre de l'Académie de médecine. 1 gros vol. in-18. cart. perca-
line verte, tr. rouges, de 1000 p., avec 358 flg. dans le texte.. 9 fr . 

CAMPARDON (Ch.). - G u i d e d e t h é r a p e u t i q u e a u x e a u x 
m i n é r a l e s e t a u x b a i n s de m e r , avec une préfacé du 
Dr

 D T I J A R D I N - B E A U M B T Z , membre de l'Académie de medecine, etc. 
1 vol. in-18, cartonné diamant 5 tr. 

CANDF.LLÉ (Dr H.), ancien interne des hôpitaux de Paris, membre de 
la Société d'hvdrolngie médicale. — M a n u e l p r a t i q u e d e 
m é d e c i n e t h e r m a l e . 1 vol. in-18 jésus de 460 p., cartonne 
diamant b l r-

DANION (Dr) — T r a i t e m e n t d e s a f f e c t i o n s a r t i c u l a i r e s , 
p a r l ' é l e c t r i c i t é , leur pathogénie. 1 vol. gr. in-8 de 240 p. 5 f r . 

DELMAS (Paul). — M a n u e l d ' h y d r o t h é r a p i e . 1 vol. in-18, car-
tonné diamant, de 600 pages, avec 39 figures dans le texte, 9 ta-
bleaux graphiques et 60 tracés sphygmographiques hors texte, b lr. 

DELTHIL (L.). - T r a i t é d e l a D i p h t é r i e , son origine, ses 
causes sa nature microbienne, ses difléremes médications, et plus 
spécialement son traitement général et local, et sa prophylaxie par 
les hydrocarbures non toxiques (essence de terebentlnne et gou-
dron). 1 vol. in-8 de 500 pages » 

D L l a ' ^ S ( H L à ) ' , ' , a n C i B n . i n l e r n , , d e S h ô P î l i M " d a membre de 
Paris tic d ! J h e r a T - , r U e ' •"e S 0 C i é l é " e m é d e c i n e nratiquede 
Pans, eic e c . - A i d e - m e m o i r e e t f o r m u l a i r e d u m é d P -
c m - p r a t i c i e n . 1 vot. peut in-18, car,., de ; i 80 paies ®0 

^ i f S t K S 2 ' m e m
h

b r e d e l ' A c a d é m i e de médecine, médecin 
de 1 hopit.il Cochm, membre du Conseil d'hygiène et de salubrité 
de la beine. - L e ç o n s de c l i n i q u e t h é r a p e u t i q u e , contenant 
e traitement des maladies du cœur et de l'aorte, d» S m a c et de 

ÎARVNY PI ' ft ^ r C i " S ' d u P'""»on et de la plèvre du 
t J Z l d l l n P " a r y , I X ' d e s m a l a c i i a s ' , u sysième nerveux, le trai-
tement des fièvres et des maladies générales. 3 vol. gr. in-8 de 
800 pages chacun, avec figures dans le texte e, planchefch-omoli 
thographiques hors texte, 6« édition entièrement remaniée 48 fr" 

^ ^ f f f S v ^ ^ r thérapeutiques de Vhôpital 
i oifi 1 8 8 " - 1 8 8 0 - L e s n o u v e l l e s m é d i c a t i o n s . 1 vol. in-8 
de 216 pages, avec figures, 1" série, 4' édiiion. br. 6 fr • cart 7 fr 

D U J A R D I N - B E A U M E T Z . - Continuées thérapeutiques de l'hôpital 
î L e s n o u v e l l e 3 m é d i c a t i o n s . V série, T v o l in-8 de 200 pages, avec figures, br., 6 fr. ; cari 7 f r 

Locnin, 1885-1886. L h y g i e n e a l i m e n t a i r e , t vol.de 240 d 
avec fig. et t pl. en chromo hors texie, br. 6 fr • cart 7 fr ' 

D U J A R D I N - B E A U M E T Z . - Conférences thérapeutique de Vhômtàl 
Cochm. 1886-1888. L ' h y g i è n e t h é r a p e u t i q u e . 1 vol de 250 
nages, avec planche en chromo hors texte, br. 6 fr • cari 7 fr 

D U J A R D I N - B E A U M E T Z . - Conférences thérapeutiques de l'hôpital 
Cochm, 1887-1888. L ' h y g i è n e p r o p h y l a c t i q u e - 1 v o P d e 
250 p., avec une pl. en ciirumo, hors texte. 6 fr . ; cartonné 7 fr 

D ? ™ à n T A V M E T Z - 7 T r a i t e m e n t a e s m a l a d i e s de l 'es-
t o m a c 1 vol gr. in-8 de 380 pages, avec figures et 1 planche en 
chromo. 2° édition revue, et corrigée , 7 f r 

DUJARDIN-BFAUMETZ. - Conférences thïrapntïquès"deVhâpital 
T f a i t e m e n t d e s m a l a d i e s d u fo i e , l v o l 

m-b de 180 pages, br. 4 fr. ; cartonné toile tète dorée 5 f r 

D S E
t

A D M E T Z f / ' Y I 0 N ' ~ F o r m u l a i r e p r a t i q u e d e 
t h é r a p e u t i q u e e t de p h a r m a c o l o g i e . 5« édition, 1 vol 
in-18 cart. de 06O pages ° ' 4 ^ 

D U J A R D I N - B E A U M E T Z et E G A S S E . _ L e s p l a n t e s m é d i c i n a l e s 
i n d i g e n e s e t e x o t i q u e s l e u r s u s a g e s t h é r a p e u t i q u e s 
p h a r m a c e u t i q u e s e t i n d u s t r i e l s . 1 beau vol. gr in-s dé 
900 piges, imprimé à deux colonnes, avec 1,050 figures dans le 
texte et 40 magnifiques planches en chromo hors texte, dessinées 
d après nature et tirees en 15 couleurs. 

Cart. perçai, verte, tèie dorée 28 fr 
B r o c h é 2:1 fr." 

D U J A R D I N - B E A U M E T Z . - ( V O Y E Z Dictionnaire de thérapeutique.) 
EBSTEIN (professeur \V.) — L e r é g i m e a e s a i a o e t i q u e s , tra-

duit de I allemand, par le DR J . DAGOPJET, médecin adjoint de l'asile 
Sainte-Anne. 1 vol. in-8 de 205 pages . g f r 



• \ „ . m i , » d e l ' A c a d é m i e d e m é d e c i n e , p r o f e s s e u r 

^ f e s i i ï t s 
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d e l ' h y p e r t e n s i o n a i t e n e n e a u e n t i è r e m e n t r e m a n i e » . 
r o s e , a o r u t e s . a n g u ^ d e p o . l r n e 2 m ^ ¿ J ^ 1 6 f r . 
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F a c u l t é d e m é d e c i n e d e P a r i ^ m e a e c i i i n s v c h o l o g i q u e e t c l i n i q u e 
_ H é r é d i t é e t A l c o o l i s m e E t u d e p s J ç t . c a o g q Q u e c o 

LINDSAY (j -A.). — T r a i t e m e n t c l i m a t é r i q u e de l a P h t i s i e 
p u l m o n a i r e , traduit et annoté par le Dr 1'. L A L E S I J U E , ancien 
interne des hôpitaux. 1 vol. in-8 de 250 p 4 f r-

MALVOZ (D1 E.), assistant d'anaiomie pathologique et de bactériologie 
à l'Université de Liège. — R e c n e r c h e s b a c t é r i o l o g i q u e s 
s u r l a fièvre t y p h o ï d e (Mémoire couronné par l'Académie 
royale de médecine de Belgique). 1 vol. in-18 de 90 pages. 2 fr. 

MAUREL (E.), médecin principal de la marine, professeur suppléant 
à l'Ecole de Toulouse.— M a n u e l d e S é m é i o l o g i e t e c h n i q u e . 
Pesées, mensurations, palpation, succussiou, percussion, stêtho-
graphie, isograpliie, spirométrie, auscultatiou, cardiographie, le 
pouls, sphygmographie, le sang, tbermométrie, urologie. 1 vol. 
in-18 jésus, cartonné diamant, de 60U pages,avec 78 ligures. 7 fr. 

MAUREL (E.). — T r a i t é de l ' A n é m i e par insuffisance de l'héma-
tose. 1 vol. in-8 de 350 pages, avec ligures dans le texte— 7 fr. 

PALMBERG (A.), professeur à l'Université d'Helsingfors. — T r a i t é 
d e l ' h y g i è n e p u b l i q u e , d'après ses applications dans les dif-
férents pays d'Europe (France, Angleterre, Belgique, Allemagne, 
Autriche, Suède et Finlande), traduit par M . A. HAMO.N. 1 fort 
vol. gr. in-8, de 800 pages, avec 260 figures dans le texte. 14 fr. 

PARANT (Dr V.), directeur de la maison de santé de Toulouse. — 
L a r a i s o n d a n s l a F o l i e . Etude pratique et médico-légale sur 
la persistance de la raison chez les aliénés et sur leurs actes 
raisonnables. 1 vol. in-8 de 500 pages 7 fr. 

PAULIER (A.-B.), ancien interne des hôpitaux de Paris. — M a n u e l 
de t h é r a p e u t i q u e e t d e m a t i è r e m é d i c a l e . 3° édition, 
revue, corrigée et très augmentée. 1 beau vol. in-18 de 1,400 pages, 
avec 150 figures intercalées dans le texte 12 fr. 

PAULIER (A.-3.-) et F. HÉTET, professeur de chimie légale à l'Ecole 
navale de Brest, pharmacien en chef de la Marine. — T r a i t é 
e l e m e n t a i r e d e m é d e c i n e l é g a l e , d e t o x i c o l o g i e e t d e 
c h i m i e l e g a l e . 2 vol. in-18, formant 1,350 pages, avec 
150 figures dans le texte et 24 planches en couleur hors texte. 18fr. 

PITRES (A.), doyen de la Faculté do médecine de Bordeaux. — 
L e ç o n s c l i n i q u e s s u r l ' H y s t é r i e e t l ' H y p n o t i s m e , 
faites à l'hôpital Saint-Andié de Bordeaux. 2 vol. gr. in-8, for-
mant 1,100 p., avec 133 6g. daus le texte et 16 pl. hors texte. 24 fr. 

RAYMOND (F.), professeur agrégé à la Fculté de médecine de Paris, 
médecin de l'hôpital Saint-Antoine. — M a l a d i e s d u s y s t è m e 
n e r v e u x . A t r o p h i e s m u s c u l a i r e s e t m a l a d i e s a m i o t r o -
p h i q u e s . 1 vol. grand 111-8 de 540 pages 10 fr . 

RENDU (H.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 
médecin de l'hôpital Neclcer. — L e ç o n s d e c l i n i q u e m é d i -
c a l e . 2 vol. gr. in-8, formant 1,000 pages..., 20 fr. 

•REGIS (E.), ancien chef de clinique des maladies mentales à la 
Faculté de médecine de Paris. — M a n u e l p r a t i q u e d e M é d e -
c i n e m e n t a l e . 2* édition avec une préface de M . B A L L , profes-
seur de clinique des maladies mentales à la Faculté de médecine 
de Paris. 1 vol. in-18 jésus, cartonné diamant, de 750 pages. 8 fr. 



CORRE (A.) et LEJANNÉ. — R é s u m é d e l a m a t i è r e m é d i c a l e 
e t t o x i c o l o g i q u e c o l o n i a l e . 1 vol. in-8 de 200 pages, avec 
figures dans le texte 3 fr. 50 

JOUSSET (A.), ancien médecin de la marine. — T r a i t é de l ' a cc l i -
m a t e m e n t e t d e l ' a c c l i m a t a t i o n . 1 beau vol. in-8 de 
450 pages, avec 16 planches hors texte 10 fr . 

MAUREL (E.), médecin principal de la marine. Contribution à la 
pathologie des pays chauds. T r a i t é d e s m a l a d i e s p a l u -
d é e n n e s à l a G u y a n e . In-8, 212 pages 6 fr. 

MAUREL (E.). — R e c h e r c h e s m i c r o s c o p i q u e s s u r l ' é t i o l o g i e 
d u p a l u d i s m e . 1 vol. in-8 de 210 pages, avec 200 fig. dans le 
texte 6 fr. 

MOURSOU (J.), médecin do 1™ classe de la marine. — D e l a fièvre 
t y p h o ï d e d a n s l a m a r i n e e t d a n s l e s p a y s c h a u d s . 
1 vol. in-8 de 310 pages 6 fr . 

ORGEAS, médecin de la marine. — P a t h o l o g i e d e s r a c e s 
h u m a i n e s e t l e p r o b l è m e d e l a c o l o n i s a t i o n . Etudes 
anthropologiques el économiques. 1 vol. in-8 de 240 pages. 9 fr. 

TREILLE CG.), médecin en chef de la Marine. — D e l ' a c c l i m a t a -
t i o n d e s E u r o p é e n s d a n s l e s p a y s c h a u d s . 1 vol. 
in-18 2 fr. 

PATHOLOGIE EXTERNE ET MÉDECINE OPÉRATOIRE 

BRISSAY (DR A.), de Rio-Janeiro. — F r a g m e n t s d e c h i r u r g i e 
e t d e g y n é c o l o g i e o p é r a t o i r e c o n t e m p o r a i n e s , complé-
tés par des notes recueillies au cours d'une mission scientifique 
du Gouvernement français en Autriche et en Allemagne, précédés 
d'une introd. par J.-A. DOLÉRIS, accoucheur des hôpitaux de Paris, 
1 vol. gr. in-8 de 210 pages, avec 43 Sg. dans le texte.. 7 fr. 50 

CHALOT, professeur à la Faculté de médecine de Toulouse. — 
N o u v e a u x é l é m e n t s d e c h i r u r g i e o p é r a t o i r e . 1 vol. in-18, 
cart. diamant, de 990 p., avec 665 fig. dans le texte, 2° édit. 10 fr. 

CHAVASSE, professeur agrégé au Val-de-Gràce, — N o u v e a u x 
é l é m e n t s d e p e t i t e c h i r u r g i e . Pansements, Bandages el 
Appareils. 1 vol. in-8 cartonné diamant de 900 pages, avec 
540 fig., 3° édition, revue, corrigée et augmentée 9 fr. 

GANGOLPHE (Michel), chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon. — G u i d e 
p r a t i q u e d e p e t i t e c h i r u r g i e , à l'usage des infirmiers e: 
infirmières des hôpitaux et hospices civils. 1 vol. in-12 de 
140 pages, avec 4 planches 2 fr. 

LOBK ER (Karl), chirurgien en chef de l'hôpital Bergminsheil, à 
Bochum. — T r a i t é d e m é d e c i n e o p é r a t o i r e . Opérations géné-
rales et spéciales à l'usage des étudiants et des praticiens, traduit 
d'après la 3e édition allemande, par le DrHermann I I A U Q U E T , pré-
face par M. Alex. W I N N V A R T E R , professeur à l'Université de Liège. 
1 vol. gr. in-8 de xvi-576 p., avec 276 fig 16 fr. 

POULET (A.). — T r a i t é d e s c o r p s é t r a n g e r s e n c h i r u r g i e : 
Voies naturelles, tube digestif, voies respiratoires, organes 
génito-urinaires de l'homme et de la femme, conduit auditif, 
fosses nasales, canaux glandulaires. 1 vol. in-8 de 800 p., avec 
200 gravures intercalées dans le texte 14 fr. 

REDARD (Dv P.), lauréat de l'Institut, ancien chef de clinique 
chirurgicale de la Faculté de médecine de Paris. — T r a i t é p r a -
t i q u e d e c h i r u r g i e o r t h o p é d i q u e . 1 fort volume in-s de 
1,050 pages, avec 772 ligures 20 fr. 

RICARD (A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 
chirurgien des hôpitaux, et H. B O U S Q U E T , ancien professeur agrégé 
du Val-de-Grâce, professeur de clinique à l'Ecole de médecine de 
Clermont-Ferrand. — T r a i t é d e p a t h o l o g i e e x t e r n e (1" édi-
tion par MM. POULET et BOUSQUET, professeurs agrégés du Val-de-
Gràce). 2° édition entièrement remaniée el mise au courant. 3 vol. 
gr. in-8 formant 3,350 pages, avec 747 fig. dans le texte. 50 fr. » 
Relié en maroquin 57 fr. 50 

SCHIMMELBUSCH (DR C.). — M a n u e l d ' a s e p s i e . Traduction du 
DR Ch. D E B E R S À Q U E S , assistant de clinique chirurgicale Â l'Univer-
sité de Gand, chirurgien adjoint à l'hôpital civil. 1 vol. in-12 car-
tonné de 203 liages, avec figures dans le texte 6 fr. 

SCHREIBER (J.), ancien professeur libre à l'Université de Vienne, etc. 
— T r a i t é p r a t i q u e d e m a s s a g e e t de g y m n a s t i q u e m é -
d i c a l e . 1 vol. in-18, cartonné diamant, de 360 pages, avec 
117 ligures dans le texte 7 fr. 

TERRILLON (O.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 
chirurgien de la Salpètrière. — L e ç o n s d e c l i n i q u e c h i r u r -
g i c a l e . Nouvelles applications de la chirurgie aux affections de 
l'abdomen et des organes génitaux de la femme. 1 beau vol. in-8 
de 520 pages, avec figures dans le texte 10 fr. 

TERRILLON (0.). — S a l p i n g i t e s e t o v a r i t e s . 1 vol. gr. in-8 de 
225 pages, avec figures 5 fr. 

VAILLARD (L.), professeur agrégé au Val-de-Gràce. — M a n u e l 
p r a t i q u e de v a c c i n a t i o n a n i m a l e . Technique, procédés de 
conservation du vaccin. 1 vol. in-18, cartonné toile, avec figures 
dans le texte et 2 pl. eu couleurs hors texte 2 fr. 50 

WILLEMS ,(D'' Ch.). — De l a P é r i n é o t o m i e e t d e s e s a p p l i -
c a t i o n s . 1 vol. in-8 de 130 pages, avec 4 pl. en pliotolypie. 5 fr. 

VOIES U B I N A I R E S , M A L A D I E S VÉNÉRIENNES & DE LA PEAU 

' A t l a s d e s m a l a d i e s d e s v o i e s u r i n a i r e s , par F. G U Y O N , 
professeur de pathologie externe à la Faculté de médecine de Paris, 
membre de l'Académie de médecine, chirurgien de l'hôpital Necker, 
et P. BAZY, chirurgien des hôpitaux de Paris, membre do la Société 
analomique et de la Société clinique. 2 vol. in-4, contenant 700 pages 
île texte et 100 planches chromolithographiques dessinées d'après 



i i , i ~ M e c a n i s m e de l ' a c c o u c h e m e n t n o r m a l e t 
p a t h o l o g i q u e et recherciies sur l'insertion vicieuse du placenia, 
les déchirures du périnée, etc., par J . Mattews DUNCAN, président 
de la Société obstétricale d'Edimbourg. Traduit de l'anglais In-8 
de 520 pages, avec 116 figures intercalées dans le texte. 

Broché 12 fr 
Cartonné 13 fr. 

BUDIN (P.). — L e ç o n s d e c l i n i q u e o b s t é t r i c a l e . 1 vol. in-8 de 
500 pages, avec 116 figures dout Si tirées en trois couleurs dans 
le texte ^ f r 

BUDIN (P.) et CROUZAT, professeur de clinique obstétricale à ta 
Faculté de médecine de Toulouse. — L a p r a t i q u e d e s a c c o u -
c h e m e n t s a l'usage des sages-femmes. 1 vol. in-18 de 740 ea"es 
avec 1 ! 6 figures. 1 ° r 

Broché 7 f r . 
Cartonné toile, tète dorée 8 fr. 

CADET DE GASSICODRT, médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie. — 
T r a i t e c l i n i q u e d e s m a l a d i e s de l ' e n f a n c e . Leçons pro-
fessees a l'hôpital Sainte-Eugénie. 2e édition, revue et "corrigée. 
3 vol. gr. in-8, formant 1,800 pages, avec 220 figures 36 fr. 

CORRE (A.). — M a n u e l d ' a c c o u c h e m e n t e t d e p a t h o l o g i e 
p u e r p e r a l e . 1 vol. in-18 de 650 pages, avec 80 figures dans lu 
texte et 4 planches en couleurs hors texte. 

Broché 5 f r . 
Cartonnage diama'ut, tranches rouges 6 fr. 

ELLIS (Edward), médecin en chef honoraire de l'hôpital Victoria pour 
les enfants malades, de l'hôpital de laSamarilaiae pour les femmes et 
les enfants, ancien assistant de la chaire d'obstétrique au collège de 
l'Université de Londres. — M a n u e l p r a t i q u e d e s m a l a d i e s 
d e 1 e n f a n c e , suivi d'un formulaire complet de thérapeutique 
infantile. Traduit de la quatrième édition anglaise par le Dr

 W A Q U E T , 
el précédé d'une préface de M . la D1 ' CADET UE GASSICOUBT, méde-
cin de l'hôpital Sainte-Eugénie. 1 fort vol. in-18 de 600 pages. 
2e édition française, corrigée et.augmentée 5 fr. 

Cartonné diamant. g f r 
LA TORRE (D' F.). — D u d é v e l o p p e m e n t d u f œ t u s c h e z les 

f e m m e s a b a s s i n v i c i é . Recherches cliniques au point de vue de 
l'accouchement prématuré artificiel. 1vol. in-8, avec tableaux. 5 fr. 

LA TORRE (DrF.).— D e s c o n d i t i o n s q u i f a v o r i s e n t ou e n t r a -
v e n t l e d é v e l o p p e m e n t d u f œ t u s . I n f l u e n c e d u p è r e 
Recherches cliniques. 1 vol. gr. in-8 de 236 pages 5 f r . 

L A W S O N T A I T , président de la Société de svnécologie de Londres, 
chirurgien de l'hôpital des femmes de Birmingham. - T r a i t é 
d e s m a l a d i e s d e s o v a i r e s , suivi d'une étude sur quelques pro-
grès récents de la chirurgie abdominale el pelvienne (enlèvement 
des annexesdel'ulérus, cholécysto(omie,hépatotomie,etc.). Traduit 
de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur, par le D'Adolphe O L I V I E R , 
ancien interne des hôpitaux, de la Maternité de Paris, membre de 
la Société obstétricale et gynécologique de Paris, etc. Précédé d'une 
préface de M. 0. T E R R I I . L O N , professeur agrégé à la Faculté de méde-
cine de Paris, chirurgien des hôpitaux. 1 beau volume gr. in-8 
de 500 pages, avec 58 figures dans le texte ' 1 2 0 

PLAYFAIR (W.-S.), professeur d'obslélrique et de gynécologie à 
King's College, président de la Société obstétricale de Londres.— 
T r a i t é t h é o r i q u e et p r a t i q u e de l ' a r t d e s a c c o u c h e -
m e n t s , traduit de l'anglais et annoté par le Dr

 V E R M E I L . 1 beau 
vol. gr. in-8, de 900 pages, avec 208 figures dans le texte. 15 fr. 

PROCHOWNICK (IV). — L e m a s s a g e e n G y n é c o l o g i e , traduit 
par les D r !

 N I T O T et K E L L E R . 1 vol. in-18 jésus de 250 p. 3 fr . 50-
RODRIGUES DOSSANTOS, directeur do la Maternité de Rio-Janeiro. 

— C l i n i q u e o b s t é t r i c a l e , précédée d'une préface de M. A . P I N A R D , 
professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Tome I. 1 vol. 
in-8 de 400 pages, avec 57 ligures 10 fr. 

ROUVIER (Jules), professeur à la Faculté française de médecine de 
Beyrouth. — H y g i è n e d e l a p r e m i è r e e n f a n c e . 1 vol. i n -8 
de 625 pages 8 fr. 

SÇHUI.TZE (B.-S.), professeur de gynécologie à l'Université d'Icna. 
— T r a i t é d e s d é v i a t i o n s u t é r i n e s , traduit de l'allemand et 
annoté par le DR F.-J. H E R G O T T , professeur de clinique obstétri-
cale à la Faculté de médecine de Nancy. 1 beau vol. in-8 de 
470 pages, avec 120 figures dans le texte 10 fr. 

SECHEYRON (L.). ancien interne des Hôpitaux et Maternité de Paris. 
— T r a i t é d ' H y s t é r o t o m i e e t d ' H y s t é r e c t o m i e , par la voie-
vaginale, précédé d'une préfacé de M. P É A N , chirurgien de l'hôpital 
Saint-Louis. 1 beau vol. gr. in-8 de 825 p., avec tableaux. 14 fr. 

SINETY (L. de). — T r a i t é p r a t i q u e d e g y n e c o l o g i e e t des . 
m a l a d i e s d e s f e m m e s . 2" édition, revue, corrigée et augmen-
tée de près de 200 pages. 1 beau vol. in-8 de 1,000 pages avec-
181 figures dans le texte 15 fr. 

TESTUT (L.), professeur d'analomie à la Faculté de Médecine de-
Lyon, et BLANC (Em.), ancien chef de clinique obstétricale à la 
môme Faculté. — A n a t o m i e d e l ' u t é r u s p e n d a n t l a g r o s -
s e s s e e t l ' a c c o u c h e m e n t . 1 vol. in-folio carlonné, contenant,, 
avec le texte à deux colonnes, six planches tirées à 12 couleurs, 
représentant de grandeur naturelle deux.coupes de la femme en-
ceinte et quatre coupes du fœtus, exécutées d'après la section vertico-
médiane d'un sujet congélé au sixième mois de la grossesse. 60 fr. 

TOUVENAINT et CAUBET (D"). — M e m e n t o d e T h é r a p e u t i q u e 
o b s t é t r i c a l e e t g y n é c o l o g i q u e , d'après l'enseignement du 
D ' A . AUVARD, accoucheur des Hôpitaux de Paris. 1 vol. in-18 jésus 
cartonné toile 3 fr. 50 

TRIPIER (A). — L e ç o n s c l i n i q u e s s u r l e s m a l a d i e s des . 
f e m m e s . T h é r a p e u t i q u e g é n é r a l e e t a p p l i c a t i o n s d e 
l ' é l e c t r i c i t é à c e s m a l a d i e s . 1 vol. in-8 de 600 pages, avec 
figures dans le texte 10 f r . 

/ 



V A C H E R (L.). — M a n u e l p r a t i q u e d e s m a l a d i e s d e s y e u x , 
1 vol. (ie 675 p., avec 120 fig. dans le texte, cart. diam. 7 fr. 50 

W E C K E R ( L . de). — T h é r a p e u t i q u e o c u l a i r e . Leçons cliniques 
recueillies et rédigées par le Dr

 MASSELON, revues par le profes-
seur. 1 vol. in-8 de 800 pases, avec figures dans le texte.. 13 fr. 

W E C K E R ( L . de). — C h i r u r g i e o c u l a i r e . Leçons cliniques 
recueillies et rédigées par (e DR MASSELON, revues par le professeur. 
1 vol. in-8 de 420 pages, avec 88 figures dans le texte. . 8 fr 

W E C K E R ( L . de) et J . M A S S E L O N . - E c h e l l e m é t r i q u e p o u r 
m e s u r e r l ' a c u i t é v i s u e l l e , l e s e n s c h r o m a t i q u e e t l e 
s e n s l u m i n e u x . 2« édition, augmentée de planches en couleur, 
1 vol. in-8 et atlas séparé, contenant les planches murales, le tout 
cartonné à l'anglaise g f r 

WECKER (L. de) et J. MASSELON. — O p h t a l m o s c o p i e c l i -
n i q u e . 2e édition, revue, corrigée et très augmentée. 1 beau voi. 
in-18 cartonné de 400 pages, avec 80 photographies hors texte 
représentant, d'après nature, les différentes modifications patholo-
giques de l'œil jq f r 

HYGIÈNE GÉNÉRALE, MÉDECINE POPULAIRE ET PHILOSOPHIE 
S C I E N T I F I Q U E 

ANDRÉ (D.-G.). — L ' H y g i è n e d e s v i e i l l a r d s . 1 volume in-lS 
J é s u 8 1 fr. 50 

BINET (A.). — L e f é t i c h i s m e d a n s l ' a m o u r (études de psycho-
logie expérimentale). La vie psychique des microorganismes, 
l'intensité des images mentales, le problème hvpnotique, note sur 
l'écriture hystérique. 1 vol. in-12 de 310 pages, avec figures daus le 
t e x t e 3 fr. 50 

•BOURGEOIS (A.). — M a n u e l d h y g i è n e e t d ' é d u c a t i o n de l a 
p r e m i è r e e n f a n c e . 1 vol. iu-18 de 180 pages 2 fr . 

CORRE (A.). — L e s c r i m i n e l s , caractères physiques et psycholo-
giques. 1 vol. in-12 de 412 pages, avec43 figures dans le texte, o fr. 

•CORRE (A.). — C r i m e e t S u i c i d e . Étiologie générale, facteurs indi-
viduels, sociologiques et cosmiques. 1 vol. in-18 de 700 pages, avec 
figures 7 fr. 

OUCHESNE (L.) et Ed. MICHEL. - T r a i t é é l é m e n t a i r e d ' h y -
g i e n e à l'usage des lycées, collèges, écoles normales primaires, etc. 
3e édition, 1 vol. in-18 de 225 pages, cartonné toile 3 fr. 

'GÉLINEAU (Dr). — M a l a d i e s e t h y g i è n e d e s g e n s n e r v e u x . 
1 vol. in-18 de 440 pages, cartonné avec fers spéciaux 4 fr. 

•GIBIER (P.). — L e S p i r i t i s m e (Fakirisme occidental). 2" édition, 
1 vol. in-18 de 400 pages, avec figures 4 f r . 

<GODLESKI (A ). — L a S a n t é d e l ' E n f a n t . Guide pratique de la 
mère de familb. 1 joli vol. in-12 de 210 p 2 fr. 50 

BOVF.LACQUE (Ahel). — L e s d é b u t s d e l ' h u m a n i t é . L ' h o m m e 
p r i m i t i f c o n t e m p o r a i n . I:i-18 de 336 pages, avec 40 figures 
daus le texte 3 f r . ¡jq 

LAMOUNETE, prof, aulycéedeToulouse. — P r i n c i p e s d ' H y g i è n e , 
rédigés conformément aux derniers programmes officiels adoptés 
pour l'enseignement dans les lycées, collèges et écoles normal,-s 
primaires. 1 vol. in-12, cart. toile, de 250 p., avec figures. 2 fr. 50 

MEUNIER (Victor), rédacteur scientifique du Rappel. — S c è n e s e t 
t y p e s d u m o n d e s a v a n t . 1 vol. in-18 jésus de 400 p.. 4 f r . 

MONIN (Dr E ), secrétaire de la Société d'hygiène. — L ' H y g i è n e d e 
l a B e a u t é . F o r m u l a i r e c o s m é t i q u e , 6e mille. 1 vol. in-18 
cartonné diamant, de 300 pages 4 f r . 

MONIN (E.). — L ' h y g i è n e d e l ' e s t o m a c , guide pratique de 
1 alimentation. 1 joli vol. in-18 de 400 p., cart. diamant 4 fr. 

MONIN (E.). — L ' h y g i è n e d e s s e x e s , l joli vol. in-18 de 300 
pages, cartonné diamant 4 fr_ 

MONIN (E.). — L ' h y g i è n e d e s R i c h e s . Dyspepsie, Congestion, 
Arthritisme. Maladies viscérales. Obésité, Diabète, Albuminurie, 
Eczéma, Nervosisme, etc. 1 vol. in-18 jésus de 300 pages, cartonné 
diamant 4 f r 

MONIN (E.). — L ' A l c o o l i s m e . Etude médico-sociale. Ouvrage cou-
ronné par la Société de Tempérance et précédé d'uue préface de 
M. D U J A R U I N - B E A U M E T Z . 1 vol. in-12 de 300 pages 3 fr. 50 

MONIN (E.). — L a s a n t é p a r l ' e x e r c i c e e t l e s a g e n t s 
p h y s i q u e s , avec une préface de Ph. DARYL. 1 vol. 111-18 carré. 

Broché 2 fr. 
Cartonné toile 2 fr. 50 

MOUGEOT (D1-). - - L a p a p i l l e c h a t o u i l l e u s e . E s s a i s u r l e s 
s a v e u r s , dédié aux médecins et aux gastronomes. 1 vol. in-18 
de 292 pages 3 f r . 

NOGUÉ (D,_ R.). — L ' h y g i è n e d u T o u r i s t e . Locomotion en 
général, le Muscle, VHomme en marche, la Marche en mon-
tagne, l'Entraînement. l'Alimentation et l'Equipement, les 
Accidents, les Contre-Indications aux longues marches. 1 vol. 
in-18 raisin de 300 pages 3 fr. 

ONIMUS (E.), médecin consultant à Monaco. — L ' H i v e r d a n s l e s 
A l p e s - M a r i t i m e s e t l a p r i n c i p a u t é d e M o n a c o . Climato-
logie et Hygiène. 1 vol. in-12 de 600 pages, avec figures et plans, 
broché, 5 francs; cartonné 6 fr. 

PICHON (Dr G.), chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, 
médecin de l'Asile Sainte-Anne. — L e s m a l a d i e s d e l ' e s p r i t . 
Délire des persécutions, délire des grandeurs, délires alcooliques et 
toxiques; morphinomanie, étiiérisme, absiuthisme, chloralisme. 
Etudes cliniques et médico-légales. 1 vol. in-8 de 400 pages. 7 fr . 

PICHON (G.), chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris. — 
' L e M o r p h i n i s m o . Habitudes, impulsions vicieuses, actes anor-
maux, morbides et délictueux des morphinonames. 1 vol. in-18 
jésus de 500 pages 4 fr. 

REZARD DE VOUVES (D',. — L a G é n é r a t i o n étudiée sur les végé-
taux, les oiseaux et les animaux, pour la connaître chez la femme. 
1 vol. in-12 de 150 pages 3 fr. 



relies des plantes. Contenant un résumé de leurs affinités et de 
leurs propriétés. 1 vot. in-18, cartonné diamant, avec un plan 
du jardin collé sur toile g fr. 

B A I L L O N ( H ). — I c o n o g r a p h i e d e l a F l o r e f r a n ç a i s e , 
paraissant par séries de 10 planches chromolithographies (lOcou-
leurs) D'après des aquarelles faites d'après nature sous les 
yeux de l'auteur. — Le texte explicatif, très complet, est impri-
mé au verso même des planches. Chaque planche porte un 
numéro qui n'indique que l'ordre de publication. Un index 
méthodique et des clefs dichotomiques établissant les séries natu-
relles suivant lesquelles les espèces doivent être disposées, seront 
publiés ultérieurement. Le nom des plantes qui appartiennent à 
la Flore parisienne est accompagné d'un signe particulier (*). Les 
principales localités des environs de Paris sont indiquées à la fin 
du paragraphe relatif à l'habitat. 
Prix de chaque série de 10 planches avec couverture. . . 1 fr. 25 

L'ouvrage sera publié en 50 séries. Les 44 premières séries sont en vente 
(avril 1893). H parait en moyenne une série par mois. 

L e s 4 0 0 p r e m i è r e s p l a n c h e s de l'Iconographie v i e n n e n t d ' ê t r e r é u n i e s en q u a t r e 
v o l u m e s , c a r t o n n a n t e to i le , l e t t r e s d o r é e s . \ L BAILIOX, p o u r c e s c e n t u r i e s , a fa i i 
u n r é s u m é des p l a n t e s q u ' e l l e s c o n t i e n n e n t , a i n s i q u ' u n t i t r e e t u n e c o u r t e i n t r o -
d u c t i o n à l ' o u v r a g e . 

P r i x de c h a q u e c e n t u r i e : 1 3 f r . 75 
L e s 4 3 ' e t 4 4 e s é r i e s t e r m i n e n t les Phanérogames. L e s s é r i e s 4 5 à 5 0 , q u i s o n t 

en c o u r s d ' e x é c u t i o n , c o n t i e n d r o n t l e s Champignons e t t e r m i n e r o n t l a p u b l i c a t i o n . 
— Ces d e r n i è r e s s é r i e s p a r a î t r o n t d a n s le c o u r a n t d e 1893. 

BAILLON (H.). — T r a i t é d e B o t a n i q u e m é d i c a l e c r y p t o g a -
m i q u e suivi du tableau du Droguier de la Faculté de méde-
cine de Paris. 1 vol. gr. in-8 de 4Ù0 pages, avec 370 fig. 10 fr. 

BAILLON (H.). — L e s h e r b o r i s a t i o n s p a r i s i e n n e s . 1 joli vol. 
de 450 pages contenant plus de 600 petites vignettes. 

Broché g fr_ 
Cartonné " 6 fr. 

BELLAIR (G.), jardinier-chef des Parcs nationaux de Versailles 
professeur à la Société d'Horticulture de campagne, etc. — T r a i t é ' 
d ' H o r t i c u l t u r e p r a t i q u e : Culture maraîchère, arboriculture 
fruitière, floriculture, arboriculture d'ornement, multiplica-
tion des végétaux, maladies et animaux nuisibles. 1 vol. i n - 1 8 
de 650 pages, avec 350 figures 6 fr . 

BELLAIR (G.), jardinier en chef des parcs de Versailles. — L e s 
p l a n t e s p o u r a p p a r t e m e n t s e t f e n ê t r e s . Les plantes et 
feuillages pour bouquets. 1 vol . i n - 1 8 c a r t o n n é de 150 pages et 
80 figures 2 fr . 

BELLAIR (G.) et V. BÉRAT. — L e s c h r y s a n t h è m e s . D e s c r i p t i o n , 
histoire, culture et emploi. 2° édit. l vol. in-18 cart. aveclïg. 2 fr. 

BLONDEL (R.), préparateur à ia Faculté de médecine de Paris. — 
M a n u e l de m a t i è r e m é d i c a l e , comprenant la description, 
l'origine, la composition chimique, l'action physiologique et 
l'emploi thérapeutique des substances animales ou" végétales em-
ployées en médteine, précédé d'une préface de M. D U J A R D I N - B E A U -
METZ, membre de l'Académie de médecine. 1 gros vol. in-18, cart., 
percaline verte, tr. rouges, de 980 pages, avec 358 figures dans lé 
texte 9 f r . 

BLONDEL (R.), préparateur à la Faculté de médecine de Paris. — 
L e s p r o d u i t s o d o r a n t s d e s r o s i e r s . 1 vol. gr. in-8, avec 
figures et planches hors texte 5 fr. 

CRIÉ (Louis), professeur à la Faculté dfs sciences de Rennes, 
docteur ès sciences, pharmacien de 1 " classe. — N o u v e a u x 
é l é m e n t s de B o t a n i q u e , pour les candidats au baccalauréat ès 
sciences, el les élèves en médecine et en pharmacie, contenant 
l'orgauographie, la morphologie, la physiologie, la botanique 
rurale et des notions de géographie botanique et de botanique fos-
sile. 1 gros vol. in-18 de 1,000 p., 1,500 fig. dans le texte. 10 fr. 

(2° édition sous presse) 
CRIÉ (L.). — C o u r s d e B o t a n i q u e (organographie, familles 

naturelles), pour la classe de quatrième, et à l'usage des Ecoles 
d'agriculture et forestières, des Ecoles normales primaires. 3° édi-
tion, 5 beau vol. in-18, cartonné, de 500 pages, avec 863 ligures 
dans le texte 4 fr. 50 

CRIÉ (L.). — A n a t o m i e e t P h y s i o l o g i e v é g é t a l e s (cours rédigé 
conformément aux nouveaux programmes), pour la classe de phi-
losophie el les candidats au baccalauréat ès .lettres. 2e édition, 
1 vol. in-8, cart., de250 pages, avec 230 fig. dans le texte. 3 fr. 

CRIÉ (L.). — P r e m i è r e s n o t i o n s de B o t a n i q u e , pour la classe 
de huitième et les écoles primaires. 1 vol. in-18, cartonné, de 
150 pages, avec 132 figures 2 f r-

CRIÉ (L.). — E s s a i s u r l a f lo re p r i m o r d i a l e : ORGANISATION, 
DÉVELOPPEMENT, A F F L N I T É S , DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRA-
P H I Q U E . Or. in-8, avec nombreuses figures daus le texte. . . 3 fr. -

OU BOIS (E.), p r o f e s s e u r à l'École professionnelle de Roims. — L e s 
P r o d u i t s n a t u r e l s c o m m e r ç a b l e s : Produits végétaux 
alimentaires. 1 vol. in-12 de 400 pages 4 fr. 

DUJARDIN-REAU.V1ETZ et EGASSË. — L e s p l a n t e s m é d i c i n a l e s 
i n d i g è n e s e t e x o t i q u e s , l e u r s u s a g e s t h é r a p e u t i q u e s , 
p h a r m a c e u t i q u e s e t i n d u s t r i e l s , l beau vol. gr. in-o de 
yUO pages imprimé en deux colonnes, avec 1,200 figures dans le 
texte et 40 magnifiques planches en chromo, hors texte, dessmees 
d'après nature et tirées en 15 couleurs. 

Broché fr. 
Cartonné, percaline verte, tète dorée -8 

FLUCRKJER,-professeur-à l'Université de Strasbourg, et HANBURY, 
membre des Sociétés rovale et linéenne de Londres. — H i s t o i r e 
d e s d r o g u e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e , traduite de 1 anglais, aug-
mentée de très nombreuses notes, par le I ) R J . - L . DE L A N E S S A N , 
professeur agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de 
Paris. 2 vol. in-8 d'environ 700 pages chacun, avec 3o0 "gures 
dessinées pour celte traduction -5 ! r-

FORQUIGNON (L.)„ professeur à la Faculté des sciences de Dijon. — 
' L e s c h a m p i g n o n s s u p é r i e u r s . PHYSIOLOGIE — ORGANOGRA-

P H I E . — CLASSIFICATION. — Avec un vocabulaire des termes tech-
niques 1 vol. in-18, cartonné diamant, avec 100 figures... 5 fr. 

GÉRARD (R.), prof, agrégé à l'Ecole sup. de pharmacie de Paris. — 
T r a i t é p r a t i q u e d e m i c r o g r a p h i e appliquée a l'etude de la 



Botanique, de la Zoologie, des Recherches cliniques et des Falsifi-
cations. 1 vol gr. in-8, cartonné en toile, de 530 pages de texte 
avec 300 figures dans le texte et 40 pl. sur cuivre hors texte 
contenant plus de 1,200 dessins jg f r 

GRIGNON (L.), pharmacien de 1" classe, ancien interne des hôpitaux 
de Pans. — L e C i d r e . Propriétés hygiéniques et médicales 
composition chimique et analyse du cidre. 1 vol. in-18 avec 

" l l r e s 3 fr. 50 
GliïONON (E.). — L ' E a u - d e - v i e de c i d r e , constitution, produc-

tion. procedes de préparation et de conservation, valeur hygiénique 
et qualité de l'eau-de-vie de cidre. 1 vol. in-18 1 fr. 30 

LANESSAN (J.-L. de), professeur abrégé d'histoire naturelle à la Fa-
culte de médecme de Paris. - M a n u e l d ' h i s t o i r e n a t u r e l l e 
m e d í c a l e ( b o t a n i q u e , z o o l o g i e ) . 2S édition, corricrée et aug-
mentée. 2 forts vol. in-18 formant 2.200 pages, avec 2,050 fiaures 
dans le texte, 20 fr. — Cartonné en toile 22 fr . 

LANESSAN (J.-L. de). - F l o r e de P a r i s (phanérogames et cryp-
togames), contenant la description de toutes lea espèces utiles~ou 
nuisibles, avec l'indication de leurs propriétés médicinales, indus-
trielles et économiques et des tableaux dichotomiques très détail-
les, permettant d'arriver facilement à la détermination des familles 
des tribus, des genres et des espèces de tous les phanérogames et 
crvptosames de la . région parisienne, augmentée d'un tablèau 
donnant les synonymes latins, les noms vulgaires, l'époque de 
floraison. 1 habitat et les localités de toutes les espèces, d'un 
vocabulaire des termes techniques et d'un mémento des princi-
pales herborisations. 1 beau vol. in-18 jésus de 930 pages, avec 
702 figures dans le texte. 

Prix broché , g f p 
Cartonné diamant • • • • • . . . . . . . . . . . . . 9 fr 

LANESSAN (J.-L. de). — H i s t o i r e d e s d r o g u é s s i m p l e s d ' o r i -
g i n e v e g e t a l e . 2 vol: in-S (voir Fluokiger et Hambury). 25 fr. 

LANESSAN (J.-L. de). — F l o r e g é n é r a l e d e s C h a m p i g n o n s 
(voir Wunsche). 

LORENTZ et PARADE. - C o u r s é l é m e n t a i r e d e C u l t u r e d e s 
B o i s . 6° édition, publiée par MM. A. l,ORE.vrzr directeur des forêts 
au ministère de l'Agriculture, et L . T A S S Y . 1 beau vol. in-8 de 
750 pages, avec 1 planche hors texte 9 f r . 

MARCHAND (Léonl, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie de 
Paris. — B o t a n i q u e c r y p t o g a m i q u e p h a r m a c e u t i c o -
m e d i c a l e . 2 vol. grand in-8 de 500 p., avec de nombreuses fig. 
dans le texte et des planches hors texte, dessinées par F A G U E T . 

L- lome 1, qui comprend la 1" et la 2° partie, est en vente. Il 
forme l vol. de 500 pages avec 130 figures dans le texte et une 
planche en taille-douce hors texte, prix 12 Ir. 

MOTTET (S.) — L a m o s a ï e u l t u r e . Histoire et considérations gé-
nérales, choix des couleurs, tracé, plantation, entretien, descrip-
tion, emploi, rusticité et multiplication des espèces employées à 
cet usage, etc. 1 vol. de 100 pages, avec 33 figures dans le texte et 
46 tracés de mosaïques et diagrammes \ f r , 50 

NICHOLSON. — D i c t i o n n a i r e p r a t i q u e d ' h o r t i c u l t u r e e t d e 
j a r d i n a g e (voyez Dictionnaire pratique d'Horticulture, page 2). 

PORTES (L.), chimiste expert de l'Entrepôt, pharmacien en chef de 
Saint-Louis, et F. RUVSSEN. — T r a i t é de l a V i g n e e t d e s e s 
p r o d u i t s , précédé d'uue préface de M. A. C H A T I N , membre da 
l'Institut, directeur de l'Ecole sup. de pharm. de Paris. 3 forts vol. 
lormani 2,250 p. environ, avec. 554 fig. dans le texte 32 fr. 

PORTES et RUYSSEN. — L a V i g n e e n R u s s i e . 1 vol. in-8 de 
120 pages 2 fr. 

(Sous presse pour paraître en juillet.) 
POULSEN (V.-A.). — M i c r o c h i m i e v é g é t a l e , guide pour les 

recherches phytoliistologiques à l'usage des étudiants, traduit d'a-
près le texte allemand par J. Paul LACHMANN, licencié ès sciences 
naturelles. 1 vol. in-18 2 fr. 

QUELET (Lucien). — E n c h i r i d i o n F u n g o r u m i n E u r o p a 
M e d i a et prteser'im in Gallia vigentium. 1 vol. iu-8, cartonnage 
percaline verte, toile rouge 10 fr. 
Exemplaire interfolié de pspier blauc quadrillé 14 fr. 

QUELET (L.). — F l o r e m y c o l o g i q u e d e l a F r a n c e e t d e s 
p a y s l i m i t r o p h e s . 1 fort vol. in-12 de 250 p 8 fr. 

R1CHON (Dr Ch.), membre de la Société botanique de France. — C a -
t a l o g u e r a i s o n n é d e s C h a m p i g n o n s qui croissent dans le 
déparlement de la Marne. 1 fort vol. in-8 de 600 pages, avec figures 
et 4 planches hors texte 8 fr. 

TASSY (L.), conservateur des forêts. — A m é n a g e m e n t d e s f o -
r ê t s . 1 vol. in-8 de 700 p., 3° édition très augmentée, 1887. 8 fr. 

TASSY' (L.). — E t a t d e s f o r ê t s e n F r a n c e , travaux à faire et 
mesures à prendre pour les rétablir dans les conditions normales. 
Une brochure de 120 pages 2 fr. 

Ce travail est extrait de la 3° édition de l'Aménagement des Forêts. 
"WUNSCHE (Olio), professeur au Gymnasium de Wickau. — F l o r e 

g é n é r a l e d e s C h a m p i g n o n s . Organisation, propriétés et 
caractères des familles, des genres et des espèces, traduit de l'alle-
mand et annoté par J.-L. DE L A N E S S A N , professeur agrégé à la Fa-
culté de médecine de Paris. 1 vol. in-l» de plus de 550 p 8 fr. 
Cartonné diamant 9 fr. 

ZOOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 

/ 
•BÉRENGER-FERAUD (L.-J.-B.), médecin en chef de la Marine. — L a 

R a c e p r o v e n ç a l e . Caractères anthropologiques, mœurs, cou-
tumes, aptitudes, etc., et ses peuplades d'origine. 1 vol. in-8 de 
400 pages 8 fr. 
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t H I I Y I I E , É L E C T R I C I T É , ART DE L ' I N G É N I E U R , TECHNOLOGIE 

COMMERCIALE , M A G N É T I S M E ET PHOTOGRAPHIE 

B E R N H F . I M ( H . ) . — H y p n o t i s m e , s u g g e s t i o n , p s y c h o t h é r a -
p i e . 1 vol. in-8 de S00 pages 9 fr. 

BOUDET DE PARIS, ancien interne des hôpitaux de Paris. — É l e c - | 
t r i c i t é m é d i c a l e . Études éleclrophysiologiques et cliniques. 
1 vol. gr. in-8 de 800 p., avec de nombreuses fig. dans le texte. 
Cet ouvrage paraîtra en trois fascicules. Les 1 " e t 2° fascicules sont | 
en vente, ils forment 500 pages, avec 140 fig 9 fr. 

BURCKÉR (E.), Dr ès sciences physiques, pharmacien principal de 
l'Armée. — T r a i t é d e s f a l s i f i c a t i o n s e t a l t é r a t i o n s d e s 
s u b s t a n c e s a l i m e n t a i r e s e t d e s b o i s s o n s . 1 vol. in-8 de 
500 pages, avec 61 figures dans le texte 10 fr. 

-CHASSAING (E.). — É t u d e p r a t i q u e d e l a p e p s i n e . 1 vol. 
in-12 de 170 pages, cartonné 3 fr. 

•CHASTAING (P.), prof, agrégé à l'École sup. de pharmacie de Paris, 
e tE. BARILLOT. — C h i m i e o r g a n i q u e . Essù analytique sur la 
détermination des fonctions. 1 vol. in-18 de 290 pages 4 fr. 1 

DUBOIS (E.), professeur à l'École professionnelle de Reims. — L e s 1 
p r o d u i t s n a t u r e l s c o m m e r ç a b l e s : Produits animaux. I 
1 vol. in-12 de 360 pages 4 fr. 

DUBOIS (E.), professeur à l'École professionnelle de Reims. — L e s 
p r o d u i t s n a t u r e l s c o m m e r ç a b l e s P r o d u i t s végétaux 
alimentaires. 1 vol. in-12 de 400 pages 4 fr. 

DURAIS D-CLAYK, ingénieur en chef des ponts et chaussées. — 
H y d r a u l i q u e a g r i c o l e e t g é n i e r u r a l . Leçons professées à 
l'Ecole dus pjuts el chaussees et rédigées par M. Félix L A U N A Y , 
ingénieur des ponts et chaussées. 2 vol. grand in-8, formant 
1,200 pages, avec 753 ligures dans le texte 30 fr. 

DUTEK (K.), agrégé de l'Université, docteur ès sciences physiques, 
professeur de physique au lycée Louis-le-Grand. — C o u r s d ' é -
l e c t r i e i t é rédigé conformément aux nouveaux progr. I vol. 
'0-18, cartonné loue, de 238 pages, avec 200 figures dans le texte. 

3 fr. 50 
EGASSE (E.) — M a n u e l de p h o t o g r a p h i e au gélalino-bromure 

d'argent. 1 vol. in-ia, cartonné toile... 3 fr. 
FONTAN (J.), professeur à l'Ecole de Toulon, et Ch. SEGAIU), chef de 

clinique à la même école. — E l é m e n t s d e m é d e c i n e s u g -
g e s t i v e . Hypnotisme et suggestion. 1 vol. in-18 ue ¿20 pages. 

4 fr. 
GARIEL (C.-M.), professeur à la Faculté de médecine de Paris,, 

membre de l'Académie de médecine, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées. — T r a i t é p r a t i q u e d ' é l e c t r i c i t é , comprenant 
les applications aux Sciences el a l'Industrie, et notamment à la 
Tétégi aphte, à l'Eclairage électrique, à la Galvanoplastie, à 
la Physiologie,à \a Médecine, a la Météorologie, eic. etc. 2 beaux 
vol. yr. in-8, formant 1,000 pages, avec 600 figures dans le texte. 
Ouvrage complet 24 fr. 

G I B I E R (Dr p.). — L e S p i r i t i s m e (Fakirisme occidental). 2" édi-
tion, 1 vol. in-18 ue 400 pages, avec figures 4 fr. 

G R A H A M (professeur). — L a c h i m i e d e l a p a n i f i c a t i o n , traduit 
do l'anglais. 1 vol. in-18 2 fr. 

HETET, phaimacien en chef de la marine, professeur de chimie à 
l'Ecole de médecine navale de Brest. — M a n u e l d e c h i m i e 
o r g a n i q u e avec ses applications à la médecine, à l'hygiène et à 
la loxicoio^ie. 1 vol. in-8 de 880 p., avec 50 figures dans le texte. 

Broché 8 fr. 
Cartonné 9 fr. 

HUGUET (P.), ancien interne, lauréat des hôpitaux de Paris, profes-
seur de chimie à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Clermoni-
Ferrand, pharmacien en chef des hospices. — T r a i t é d e P h a r -
m a c i e t h é o r i q u e e t p r a t i q u e . 1 vol. iu-8, cartonné, de 
1,230 pages, avec 430 ligures dans le lexte 18 fr. 

JAGNAUX (R.), professeur de chimie à l'Associalion philotechnique, 
membre de la Sociélé Minéralogique de Fronce et de la Société des-
ingénieurs civils, etc. — T r a i t é de c h i m i e g é n é r a l e a n a -
l y t i q u e e t a p p l i q u é e . 4 vot. gr. in-s, formant2,2uo pages,avec 
800 ligures dans le lexie, el 2 planches en couleur hors texte. 48 fr. 

JAGNAUX (H.). — T r a i t é p r a t i q u e d ' a n a l y s e s c h i m i q u e s e t . 
d ' e s s a i s i n d u s t r i e l s , méthodes nouvelles pour le dosage des 
substances minerales, minerais, mélaux, alliages el produits d'art, 
à l'usage des ingénieurs, des chimistes, des métallurgistes, etc. 
1 vol. in-18 de 500 pages, avec figures 6 fr . 

LIEBAULT (A.). — L e s o m m e i l p r o v o q u é e t l e s é t a t s a n a -
l o g u e s . 1 vol. in-18 de 340 pages 4 f r . 

ADRIAN, pharmacien de 1" classe. — É t u d e s u r l e s e x t r a i t s 
p h a r m a c e u t i q u e s , comprenant la description des divers procé-
dés ei appareils ayant servi à l'exiraction des principes actifs des 
végétaux et à leur concentraiion. 1 vol. in-8 de 400 pages, avec 
107 figures. 9 fr. 

-BARDET (G.). — T r a i t é é l é m e n t a i r e e t p r a t i q u e d ' é l e c t r i -
c i t é m é d i c a l e avec une préface de M. le professeur G . -M. G A B I B I . . 
1 beau vol. in-8 de 640 pages, avec 250 fig. dans le texte. 10 fr. 

BARETY (A.), ancien interne des hôpitaux de Paris. — L e m a g n é -
t i s m e a n i m a l , étudié sous le nom de force neurique rayonnante 
et circulante, dans ses propriétés physiques, physiologiques et 
thérapeutiques. 1 vol gr. in-8 de 640 pages, avec 82 fig 14 fr. 

'BERNHKIM, professeur à la Faculté de médecine de Nancy. — D e l a 
s u g g e s t i o n e t de s e s a p p l i c a t i o n s à l a t h é r a p e u t i q u e . 
2e édition. 1 vol. in-18 de 600 pages, avec fig. dans le lexte. 
Broché 6 fr. 
Carlonné diamant 7 fr. 
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LIEBÀDLT (A.). — T h é r a p e u t i q u e s u g g e s t i v e , son mécanisme, 
propriétés diverses du sommeil provoqué et des élats analogues. 
1 vol. ia - lS de 320 pages 4 fr . 

LIEGEOIS (•!.), professeur à la Faculté de Droit de Nancy. — D e l a 
S u g g e s t i o n e t d u S o m n a m b u l i s m e dans leurs rapports 
avec la jurisprudence et la médecine légale. 1 beau vol. in-12 de 
760 p 7 fr. 50 

MATHET (L.). — E t u d e t h é o r i q u e e t p r a t i q u e s u r l e s p r o -
c é d é s i s o - c h r o m a t i q u e s o u o r t h o - c h r o m a t i q u e s , i vol. 
in-18 de 40 pages, avec 3 planches hors texte 2 fr. 50 

MERGIER (G.-E.). préparateur de physique médicale à la Faculté de 
médecine de Paris. — T e c h n i q u e i n s t r u m e n t a l e concer-
nant les sciences médicales. Revue des méthodes et instruments 
usités en chirurgie, micrographie, physiologie, hygiène, etc. 
1 vol. gr. in-8 de 400 pages, avec 470 figures 8 fr. 

MONANGK, préparateur à la Faculté de médecine de Paris. — L e s 
d r o g u e s c h i m i q u e s , d'après ledroguier de la Facullé. t vol. 
in-18 de 280 pages 3 fr. 

OCHOROWICZ (J ), ancien professeur agrégé à l'Université de Lem-
berg. — L a s u g g e s t i o n m e n t a l e 2° édition, 1 vol. in-18 
jésus de 500 pages 5 f r . 

PATEIN, pharmacien en chef de Lariboisière, docteur ès sciences. — 
M a n u e l 4.e P h y s i q u e m é d i c a l e e t p h a r m a c e u t i q u e . 
1 fort vol. in-18 de 800 pages, avec 400 figures, broché 7 fr. 
Cartonné diamant 8 fr. 

ROSSIGNOL (A.), professeur de photographie. — M a n u e l p r a -
t i q u e de p h o t o g r a p h i e . 2 vol. in-18, d'environ 300 pages, 
avec de nombreuses figurés dans le texte et 3 planches photogra-
phiées hors texte g fr. 

SINIGAGL1A (F.), ingénieur. — T r a i t é d e s m a c h i n e s à v a p e u r , 
d'après les études théoriques et pratiques les plus récentes. Ou-
vrage destiné aux constructeurs et à l'enseignement technique. 
Traduit de l'italien, par E. DE B I L L Y , élève ingénieur au corps de 
mines, avec une préface de H. L E A U T É . membre de l'Institut. 1 vol. 
gr. in-8 de 300 pages, avec 64 figures 8 fr. 

SIiEPTO. — L ' H y p n o t i s m e e t l e s R e l i g i o n s . La lin du mer-
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diamant de 788 pages, avec 273 figures dans le texte 8 fr. 
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