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( Q U A T R I È M E A N N É E . ) 

ASTRONOMIE. ' 

i 

Les aurores boréales en 1859. 

L 'année 1859 m a r q u e r a dans les souvenirs a s t ronomi-
ques pa r le nombre ext raordinai re et p lus qu ' anormal sous 
not re la t i tude, d ' au rores boréales qu 'on a vues se mani fes -
ter , lançant du hau t des régions polaires l eurs magnif iques 
jets de lumière p u r p u r i n e . L 'ext rême sécheresse qui n ' a 
cessé de r égne r pendant le cours de cette année dans la 
p lus g rande par t ie de notre hémisphère , peut être cons i -
dérée comme une des pr incipales causes de l ' appar i t ion et 
de la mult ipl ici té de ces météores splendides. Nous al lons 
donner l ' énumérat ion de ces phénomènes , des effets qui 
en ont été la conséquence, t an t p o u r les condit ions c l ima-
tologiques, que p o u » l ' influence qu 'en ont éprouvée les i n -
s t ruments dest inés à accuser la présence de l 'électricité. 
Nous rappel lerons enfin u n e théorie des au ro re s boréales 
de 1 i l lus t re physicien M. de La Rive, à laquelle les pa r -

l 



ASTRONOMIE. 

t i cu la r i t é s c o n s t a t é e s en 1859 son t v e n u e s a p p o r t e r de 
g r a n d s c a r a c t è r e s de p robab i l i t é . 

D e p u i s l e 2 9 a o û t , é p o q u e dé jà b ien p r é m a t u r é e m ê m e 
a u x r é g i o n s po l a i r e s , p o u r la man i f e s t a t ion des a u r o r e s 
b o r é a l e s , o n p u t cons t a t e r d a n s no t re a t m o s p h è r e u n état 
a n o r m a l d e l ' équ i l i b r e é lec t r ique p a r les p e r t u r b a t i o n s m a -
nifes tes d e l ' a i g u i l l e m a g n é t i q u e d ' inc l ina i son ou de d é c l i -
n a i s o n , et p a r u n l ége r t r o u b l e a p p o r t é a u j e u des à p p a -
rei ls de t é l é g r a p h i e é l ec t r ique . Le 29 a o û t , p a r u n ciel 
d ' u n e g r a n d e p u r e t é dans l è s r é g i o n s s e p t e n t r i o n a l e s et 
m é r i d i o n a l e s , et qu i p e r m i t de j o u i r de t o u t e s les p h a s e s 
de ce r a d i e u x p h é n o m è n e , a p p a r u t , v e r s m i n u i t , u n e m a -
gn i f ique a u r o r e b o r é a l e . D a n s le n o r d de l a F r a n c e et en 
A n g l e t e r r e , d a n s le m i d i d e l ' E u r o p e , j u s q u ' à B â l e , à 
R o m e e t à L i s b o n n e , cet te a u r o r e boréa le f u t a p e r ç u e dans 
t o u t s o n é c l a t . 

D a n s l a n u i t d u 2 4 s e p t e m b r e , d a n s celle du 1 " au 2 oc-
t o b r e , d e u x a u t r e s a u r o r e s b o r é a l e s , m o i n s b r i l l an te s , 
f u r e n t s i g n a l é e s d a n s le c e n t r e de l a F r a n c e . En f in , le 
12 o c t o b r e , v e r s h u i t h e u r e s d u so i r , u n e a u t r e a u r o r e bo-
réa le p u t ê t r e o b s e r v é e d a n s l a m ê m e r é g i o n . 

Les a u r o r e s bo réa l e s d u 29 a o û t et d u 12 oc tobre , en 
r a i s o n d e l e u r i n t e n s i t é et de l e u r d u r é e , o n t été p a r t i -
c u l i è r e m e n t o b s e r v é e s ; n o u s r a p p o r t e r o n s en peu de mo t s 
le r é s ü l t a t d e ces o b s e r v a t i o n s . 

A P a r i s , l ' a u r o r e b o r é a l e d u 29 a o û t , fit son appar i t ion 
v e r s m i n u i t ; elle s ' a n n o n ç a p a r u n e fo r t e co lora t ion r o u g e 
d u ciel , q u i finit p a r e n v a h i r , v e r s l ' o u e s t , p r e s q u e toute 
l ' é t endue d e l ' h o r i z o n . De 2 h . 15 à 2 h . 30 , elle commença 
à s ' é t e n d r e e t à s ' é lever à u n e g r a n d e h a u t e u r au -des sus 
de l ' h o r i z o n . De 2 h e u r e s 30 à 2 h e u r e s 4 5 , le sommet du 
g r a n d a r c a t t e i g n a i t le t r a p è z e de la Baleine. L ' a r c qu'elle 
déc r iva i t a v a i t u n e a m p l i t u d e de p l u s de 200° e t u n e a t t i -
t u d e d e 1 5 0 . L ' é t e n d u e d u pe t i t a r c , d e p u i s Cerbère j u s -
q u ' a u Petit-Lion, ava i t u n p e u p l u s de 100°. S o n m o u v e -

m e n t d e t r a n s l a t i o n , quo ique p e u r a p i d e , é ta i t de l 'O. S . O. à 
l 'E . N. E . D a n s les m o m e n t s où le p h é n o m è n e p a r u t d a n s tout 
s o n éc la t , la m a t i è r e qu i d o n n e na i s sance a u x a u r o r e s b o -
r éa l e s et a u s t r a l e s é ta i t d ans u n e g r a n d e ag i ta t ion . Les 
r a y o n s pa ra i s sa i en t d ' u n e c o u l e u r r o u g e d e s a n g , ou p lu tô t 
semblables à d u f e r chauf fé a u r o u g e , et q u a n d ils se con-
densa ient b e a u c o u p , ces r a y o n s devena ien t s emblab le s à du 
fe r chauffé à b lanc . L ' e space occcupé p a r le p e t i t a r c étai t de 
cou leu r v e r d à t r e , d e v e n a n t d ' u n ve r t n o i r a u c e n t r e p r è s de 
l ' hor izon . De 3 h e u r e s à 4 h e u r e s du m a t i n , ce c u r i e u x 
p h é n o m è n e s 'affaibl i t de p l u s en p l u s et d i s p a r u t à c a u s e 
cle l ' a r r ivée du j o u r . 

t
 M - Decha rmes , p r o f e s s e u r de m a t h é m a t i q u e s au lycée 

d 'Amiens , décr i t c o m m e il su i t l ' a u r o r e boréa le d u 12 oc -
tobre. : 

« Le 12 octobre, vers 7 heures 5 minutes du soir, à Amiens 
une magnifique aurore boréale frappai t les regards les plus 
distrai ts . Une lueur d 'un rouge vif par places, se faisait re-
marquer a la fois par son étendue et son intensité, malgré la pré-
sence de la lune et de nombreux nuages qui ont masqué les pha-
ses de ce beau phénomène et ont nui considérablement à l'éclat 
ce cette manifestat ion grandiose. L'horizon, vers la partie sep-
lentnonale, était en ce moment couvert de gros nimbus au-des-
sous desquels on voyait de longs t ra i ts de lumière rouge mêlés 
de rayons blanchâtres, dardés par intervalles (de 5 à 10 minutes) 
1

d a f s ; a ^ c t ' o r l , d u méridien magnétique, jusqu 'à la hauteur de 
J étoile Vega, de la Lyre et au delà. En même temps, une nappe 
rouge immense se déployait comme un vaste nuage à l 'ouest 

L arc oriental était loin d'être aussi lumineux, aussi nette-
ment accuse sans doute à cause de la lune qui bril lait alors de 
tout son éclat. Il a été aussi moins durable (20 minutes envi-
ks m- t a

t
n d l \ q u e ! ' f c occidental persistai t encore à 8 heures 

S 2 S ' h®ure.a.Noëlle les cirrus qui accompagnaient le 

£ I l U r l n t S U 1 V 1 S d e g r o s c u m u l u s ^ de stratus qui, à 9 
Heures, envahissaienfrtout le ciel de notre cité. 

Entre ces deux arcs il existait un t r è s -g rand intervalle obs-

S i ï ï V ^ Î ? 4 m M d e Û U a g e S ' c e donnait à la partie 
in tér ieure du meteoreun caractère indécis. 

La zone lumineuse, dans son ensemble, au moment de son 
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maximum d'éclat, vers 8 heures 5 minutes, embrassait une 
étendue de plus de 130 degrés comptés sur l 'horizon. En ce 
moment les rayons météoriques s'élançaient, comme je l'ai dit, 
au delà de Véga et jusque près du zénith. Des jets latéraux, 
parallèles à ceux-ci, t raversaient en même temps les constella-
tions du Bouvier, de la Grande-Ourse, de la Couronne boréale, 
et atteignaient la queue de la Petite-Ourse. 

Par intervalles, les étoiles de troisième grandeur disparais-
saient sous les masses rouges, de teinte non uniforme, situées 
vers l 'ouest. 

« Les rayons lumineux groupés par faisceaux de quatre ou 
cinq, alternativement rouges et blanchâtres, avaient 4 à 5 de-
grés de largeur : ces aigrettes brillaient tout à coup d'un éclat 
très-vif durant deux ou trois minutes, puis les bandes s'effa-
çaient peu à peu, pour faire place, dix minutes après, à d'autres 
faisceaux qui surgissaient dans le voisinage; apparences indi-
quant, par leurs déplacements successifs, que l'orage magné-
tique, dans son ensemble, avait un mouvement de translation 
de l'ouest vers l'est. 

La durée totale du phénomène apparent a été, pour Amiens, 
de 1 heure 10 minutes environ (depuis 7 heures 40 minutes 
jusqu'à 8 heures 50 minutes). 

Quant aux circonstances atmosphériques concomitantes, on 
peut direque la température était relativement basse,13°,6, ainsi 
que la pression, 754,1. Le vent était d'ouest et fort doux. » 

U n phénomène b ien r e m a r q u a b l e a accompagné et suivi 
l ' appar i t ion de l ' au ro re boréa le du 29 aoû t . En F rance , en 
Suisse, d a n s l ' I talie sep ten t r iona le , dans une par t i e de 
l 'Angle ter re , les l ignes de t é légraphie électr ique ont été en 
pro ie à des pe r tu rba t ions ex t raord ina i res . Ce t roub le a p -
por té au j eu des appare i l s t é l égraph iques , tenai t à l 'exis-
tence anormale d ' u n e m a s s e d'électricité, r ésu l tan t el le-
même de l ' au rore boréa le . 

Pe r sonne n ' i gnore que d a n s les rég ions polaires , ou les 
aurores boréales sont f r é q u e n t e s , et dans nos climats, où 
elles sont beaucoup p l u s r a r e s , on observe, à la suite de ce 
phénomène , une g r a v e p e r t u r b a t i o n dans les mouvements 
de l 'a iguil le a imantée , q u i se me t à osciller d 'une façon 
anormale , qui devient folle, selon l 'expression des physi -

ciens. Une aiguille a imantée n 'é tant autre chose qu 'un 
corps électrisé d 'une manière permanente, l ' au ro re boréale 
exerce, dans ce cas, une action marquée sur u n corps élec-
t r ique. Le réseau des l ignés de télégraphie électrique qui 
enserre a u j o u r d ' h u i une par t ie du sol des deux mondes , 
offre, pa r le fait , u n e série de po in t s sillonnés p a r de l 'élec-
tricité en mouvement . P o u r la première fois, on a donc p u 
consta ter , sous not re lat i tude, l ' influence de l ' au rore boréale 
su r des corps électrisés au t res que l'aiguille de la boussole . 
Si une démonst ra t ion nouvelle de la nature électrique des 
aurores boréales avait été nécessaire, elle aura i t été s u r -
abondamment établie p a r la per turbat ion qui a été ainsi ap-
por tée , p e n d a n t un ou deux jou r s , au fonctionnement des 
l ignes té légraphiques . Pendan t cet intervalle, il f u t à peu 
p rès impossible en F r a n c e , en Belgique et en Angleterre , 
de t r ansmet t r e et de recevoir des dépêches. Les appare i l s 
étaient mis spon tanément en action ; ils exerçaient , à diffé-
ren ts interval les , des mouvements insolites et b izar res . 
Dans beaucoup de s ta t ions télégraphiques, les étincelles 
électr iques par ta ient spontanément des appare i l s , et ce 
phénomène n 'étai t même p a s sans danger, car on cite u n 
employé des té légraphes qui , pa r l'effet d 'une commotion 
électrique qui le f r a p p a dans cette circonstance, f u t a t -
teint d 'une para lys ie du b ras . Si intéressant qu'i l fû t au 
po in t de vue scientifique, il était t emps que ce phénomène 
p r î t fin. Au deuxième jou r , les mouvements a n o r m a u x des 
appare i l s té légraphiques cessèrent , et le service t é l ég ra -
phique pu t être r ep r i s d a n s ses conditions habituel les . 

I l est bien à regre t t e r que dans l 'administrat ion des d i f -
férentes, l ignes de té légraphie électrique de l ' E u r o p e , on 
n'ait p r évu nul le p a r t l 'éventual i té de la product ion d ' un 
tel phénomène, quelque anormal qu ' i l soit, et p r i s d 'avance 
les dispositions nécessaires p o u r étudier scientif iquement 
ces per turba t ions for tui tes de la t ransmiss ion du couran t 
électrique sur les fils du té légraphe. Si les ingénieurs a t -



tachés à la direct ion ou à l ' inspec t ion des l ignes t é l ég ra -
phiques en F rance , en S u i s s e , en I tal ie , e tc . , eussent p o s -
sédé les apparei ls n é c e s s a i r e s pour j u g e r p r o m p t e m e n t le 
sens des couran t s t r a n s m i s , p o u r mesure r l eu r intensi té , 
et changer leur d i r ec t i on , l a science eût ce r ta inement tiré 
des notions uti les de l ' ob se rva t i on des par t icular i tés de 
ce phénomène su r t a n t d e po in t s dif férents . Cet événe-
m e n t devra serv i r de leçon p o u r l ' aveni r . Q u a n t à ce qui 
s 'est produi t inopinément e n 1859, le défaut d ' i n s t rumen t s 
nécessairës et le m a n q u e d ' i n s t ruc t ions , s u r ce chapi t re 
imprévu , données p a r l eu r s s u p é r i e u r s aux employés des 
l ignes t é l ég raph iques , a e m p ê c h é toute observa t ion vrai-
m e n t f ruc tueuse p o u r la sc i ence . M. Mat teucc i , s u r les 
l ignes té légraphiques de la T o s c a n e , et en F r a n c e , M.Ber -
gon , inspecteur du service t é l ég raph ique , ont p u se livrer 
seuls à quelques o b s e r v a t i o n s sérieuses sous ce r appo r t . 
Nous r appor te rons le r é s u l t a t des r e m a r q u e s de ce dern ier 
physicien, communiquées p a r l ' au teur d a n s deux le t t res 
à l 'Académie des sciônces. 

« Le 29, vers 10 heures 30 minu tes du soir, au bureau cen-
tral de Paris, écrit M. Bergon, les sonneries des fils inoccupés 
pendant la nuit se sont, p r e s q u e toutes au même instant, 
mises en mouvement. La t ransmiss ion , déjà un peu embarras-
sée sur plusieurs points, a é té interrompue sur les fils occu-
pés, et les appareils ont accusé le passage d'un courant per-
manent. 

Les galvanomètres déviaient fortement , tantôt à droite, 
tantôt à gauche. Les aiguilles, parties de zéro, montaient assez 
rapidement jusqu'à 10 et 20 degrés , selon les lignes, station-
nant là un temps plus ou moins long et très-variable, dépas-
saient ce point et atteignaient assez brusquement 30 et 50 de-
g rés ; puis elles redescendaient, et , après être passées par zéro, 
se conduisaient de la même manière de l 'autre côté. 

L'effet a été plus continu et plus énergique sur les lignes 
du centre, de Bordeaux, de Marseille et du Nord que sur celles 
de l'Est et de l'Ouest. Ainsi on a pu recevoir pendant la nuit 
quelques mots ininte. îgibles de Strasbourg, et notamment une 

•m «» t 

demande que Dijon l 'a prié de faire à Paris, ne pouvant lui-
même rien obtenir par la ligne directe. Les lignes de Paris et 
des gares n'ont été que très-faiblement influencées vers 2 heures 
du matin. 

A l'ouverture du service de jour, à 7 heures du matin, on 
a pu communiquer passablement de tous les côtés jusqu'à 
30 et 40 lieues. Ce n'est que quelques heures plus tard, entre 
9 et 11 heures, qu'il a été possible d'aller plus loin; mais, 
pendant presque toute la journée, il est encore survenu de 
temps à autre des interruptions durant lesquelles les galvano-
mètres donnaient les mêmes indications que pendant la nui t ; 
néanmoins les stationnements à zéro étaient longs, et l'on a pu 
travailler la plus grande partie du temps. 

L'intensité des effets n 'a pas tenu seulement à l'orientation 
de la ligne, elle a pu varier aussi et beaucoup en raison de la 
longueur du conducteur auquel on avait affaire. 

L'influence perturbatrice n'a complètement disparu dans 
toutes les directions que vers 5 heures du soir. 

La veille, les communications avaient été déjà troublées 
de la même manière sur Londres, Bruxelles, Marseille, Tou-
louse et Bordeaux, mais plus rarement, et avec moins d'in-
tensité. 

P. S. 2 septembre, à 8 heures du matin. Les mêmes phéno-
mènes se produisent depuis 4 heures du matin ; ils sont t rès-
intenses à l 'heure qu'il est. 

Paris, 5 septembre. — Dans ma lettrs du 1e r courant, que 
j'ai eu l 'honneur de vous envoyer le 2 au mat in , j 'ai ajouté 
une note pour vous signaler que les phénomènes qui avaient 
accompagné l'apparition de l 'aurore boréale du 29 août se re-
produisaient depuis quelques heures avec une intensité consi-
dérable. Je viens vous rendre compte aujourd'hui de cette 
deuxième série d'effets. 

Le 1 e r , dans l 'après-midi, nous avions eu quelques diffi-
cultés de transmission semblables à celles qui s'étaient mani-
festées dans la journée du 26 août. Le 2, à 4 heures 50 minutes 
du matin, les sonnettes se sont ébranlées : d'abord celles de 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Londres et Bruxelles, et ensuite, 
à quelques minutes d'intervalle, celles de Bâle, Strasbourg, le 
Havre et Brest. 

Les galvanomètres ont, comme le 29, accusé des courants 
qui variaient de sens et d'intensité, tantôt brusquement, tantôt 



Nous n ' a v o n s pas besoin de d i re que de graves p e r t u r -
bat ions d a n s le jeu de l 'a igui l le a imantée ont été constatées 
p a r les phys ic iens p e n d a n t et quelque t e m p s ap rès l ' au ro re 
boréale du 29 aoû t . L e R . P . Seechi à Rome et le R P 
Monte à L ivou rne ; en F rance , M. Le Verr ie r et ses savants 
col laborateurs , ont publ ié le re levé détaillé de ces p e r t u r -
bations des i n s t r u m e n t s magné t iques , qui ont été ex t rêmes , 
t a n t p o u r l ' incl inaison que p o u r la déclinaison. 

Les t roub les appor t é s au jeu des appare i l s té légraphiques 
et aux mouvemen t s de l 'a iguil le a imantée pendan t l ' aurore 
boréale du 29 août , p rouven t su f f i samment la n a t u r e élec-
t r ique des au ro re s boréa les en g é n é r a l , et just i f ient l ' op i -
nion formelle émise s u r ce s u j e t , il y a bien des années , 
pa r Arago. 

Des observat ions d ' u n au t r e o rd re tendent également à 

avec lenteur, et qui disparaissaient un moment pour reparaître 
soit dans le même sens, soit dans le sens contraire. 

Le fait que les lignes sont d'autant plus influencées qu'elles 
sont plus longues a été démontré cette fois encore et de la 
manière la plus évidente. Par les fils omnibus, on prévenait 
un bureau voisin de couper un fil direct et de s'en servir, et 
le plus souvent la communication, impossible sur le long 
conducteur, devenait praticable sur ce même conducteur rac-
courci. , 

Les lignes les plus influencées ont encore été celles de 
Bordeaux, Toulouse et Marseille. Vers 7 heures du matin, on 
a eu de vives étincelles sur les paratonnerres des deux pre-
mières lignes. La ligne de Strasbourg, si on la compare aux 
lignes de même longueur, paraît avoir subi les moindres at-
teintes : c'est celle sur laquelle on a pu travailler le plus sou-
vent. 

Il y a eu deux effets maximums bien caractérisés • à 
7 heures du matin et à midi et demi. Us paraissent avoir eu 
lieu en même temps sur toutes les lignes sans exception 

Les transmissions ont repris leur allure habituelle de 
3 heures à 3 heures 30 minutes dans toutes les directions. Mais 
le soir, la nuit et le lendemain, il y a encore eu, de loin en loin 
plusieurs moments de travail difficile. » 

ASTRONOMIE. 

met t re en évidence la na tu re électrique du même phéno-
mène : nous voulons par ler des observations qui ont été 
faites à Versail les pa r M. Bér igny , concernant les p r o p o r -
t ions d 'ozone contenues dans l 'air pendant la pér iode de 
cette aurore boréale. Il résul te des observations faites pa r 
M. Bér igny avec les papiers ozonométr iques, que depuis 
le 28 août j u s q u ' a u 2 s ep t embre , on a observé dans l 'a i r 
une quant i té d 'ozone relat ivement considérable, quant i té 
qui était d 'a i l leurs p lus g rande la nuit que le j o u r . L'ozone 
n 'é tan t au t re chose que de l 'oxygène modifié pa r l 'action 
de l 'électricité l ibre , l ' augmentat ion de la quant i té d'ozone 
dans l 'a i r pendan t la . période de l 'aurore boréale, est une 
preuve assez concluante de la nature électrique de ce m é -
téore. 

Des r e m a r q u e s impor tantes à un antre point de vue, ont 
été fai tes su r le même sujet p a r M. Fourne t , de Lyon . Ce 
savant météorologiste s 'est a t taché à suivre, en différentes 
contrées de l ' E u r o p e , les graves perturbat ions a t m o s p h é -
r iques qui ont accompagné l 'apparition de l ' au ro re boréale 
dans ces d ivers l ieux. Jo ints aux perturbat ions m a g n é -
t iques , ces t roubles atmosphériques sont bien p ropres 
à établir la n a t u r e électr ique de ce météore. M. Fourne t 
donne le tableau suivant de ces perturbations aér iennes , 
qu i ont commencé quelques j o u r s avant l 'appari t ion de 
l 'aurore boréale . 

A pa r t i r du 24 août , dit M. Fournet, le t rouble aérien 
débutai t à Graetz (Styrie) par un terrible orage, d u r a n t le-
quel la b o u r r a s q u e déracinai t de très-gros a rbres . Dans la 
nu i t suivante , P o r t - L o u i s (Morbihan; recevait les vents 
occidentaux, accompagnés de tonnerre, et depuis ce m o -
ment , les g ra ins se succédaient d'une manière soutenue 
sur le l i t toral a t lan t ique de la France. Le 25, les vents du 
sud et sud-oues t renforcés , amenaient à Lyon les nuées 
plus ou moins pluvieuses qui devaient met t re fin aux 
grandes cha leurs de l 'é té. Le 26, les régions pyrénéennes 
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de Mirande, T a r b e s , Mont -de-Marsan , Auch , f u r en t expo-
sées à des orages d ' u n e violence ex t raord ina i re . La foudre 
était accompagnée d e g r ê l e , d ' averses à fa i re déborder les 
rivières, et su r tou t d ' u n e tempête q u i fît pl ier les a rb res 
et renversa u n e m a i s o n en cons t ruc t ion . Une t r ombe sud-
ouest répanda i t l a d é v a s t a t i o n d a n s Sa in t -André (Eure), 
et à Lyon , ce coup d e v e n t fu t suivi d 'une pluie. D an s la 
journée du 27, le s u d - o u e s t était p l u s ca lme; cependant la 
pluie reprena i t à L y o n , t and i s que, p r è s de Bayonne , l 'o-
rage conservai t sa v i o l e n c e et la f o u d r e f r appa i t u n e m a i -
son. Enfin, la j o u r n é e d u 28 se m o n t r a assez belle au tour 
de Lyon avec des n u é e s s u d - o u e s t , e t une br i se faible éga-
lement sud-oues t ; m a i s , d a n s la soirée , ve r s hu i t heures , 
on apercevait de M o n t r o t i e r des éc la i r s t r è s - lo in ta ins et 
diffus . 

Tels sont les p h é n o m è n e s a tmosphér iques qu i ont p r é -
cédé l ' aurore boréa le . V o y o n s m a i n t e n a n t ses sui tes . 

Dans la nu i t du 2 8 a u 29, c ' e s t - à - d i r e au m o m e n t de 
l ' aurore boréale, u n o u r a g a n ter r ib le sévissait à Londres . 
Des éclairs , violets c o m m e la par t i e n o r d et no rd -oues t de 
l ' aurore boréale, é c l a t a i e n t d ' u n b o u t du ciel à l ' au t re . En 
même temps , les o r a g e s cont inua ien t à se mani fes te r du 
côté des Pyrénées , à L u z , à Sa in t -Sauveur , et ce mauva i s 
temps y persis tai t l e l e n d e m a i n . L e 29, à Montro t ier , à 
deux heures du s o i r , u n orage éclatai t accompagné de 
trai ts de foudre d ' u n e l o n g u e u r démesurée , e t le calme de 
la matinée faisai t p l a c e a une t empê te sud-oues t . Avignon 
subissait alors les e f f e t s d ' un g r a n d o r a g e ; les premières 
neiges b lanchissa ien t l e s Alpes des Gr i sons ; enfin, durant 
la nu i t , les h a b i t a n t s d ' A l g e r étaient effrayés à l 'aspect in-
solite des n o m b r e u x éc la i r s en zigzag qu i passa ien t au-
dessus de la ville. 

Le 30, à Lyon , l e s n u a g e s chemina ien t encore rapide-
ment du sud-oués t , m a i s une br ise infér ieure du nord-est 
ramenai t la pluie d a n s l a soirée. A F é c a m p , les rafales de 
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ce nord-oues t faisaient tomber u n e grêle de la grosseur 
d 'une petite noix, pendant u n orage . Le 31, ce même 
nord-oues t infér ieur chassai t vivement des nuages q u ' a -
menait l ' oues t - sud -oues t supér ieur , et le 1 " septembre , 
la m e r , après la g r a n d e marée du 30, é tant d 'une f u r e u r 
extraordinaire , rompi t la digue de Ouis t rehem (Calvados). 
Après quelques j o u r n é e s pais ibles , su rv in t à Lyon , en t re 
sept et hu i t heu res du soir , un coup de vent subi t , e f f réné, 
escorté de vifs éclairs et d 'une averse mêlée de grêle. 
Celle-ci sévit su r t ou t à Rei l leux (Ain). Le vent sud-ouest 
régnai t encore en h a u t , t and is que le n o r d - o u e s t s o u f -
flait en ba s . 

M. F o u r n e t a t rouvé dans les Transactions philosophi-
ques u n e note dans laquelle u n nav iga teur anglais jugeai t 
à propos d ' aver t i r ses confrères qu ' i l résul ta i t de ses 
remarques que l 'on est exposé à recevoir u n coup de 
vent du sud-oues t , deux ou t ro is j o u r s ap rès l ' appa r i -
tion d 'une a u r o r e boréale . Il engageai t , en conséquence , 
lés m a r i n s qu i se disposaient à ent rer dans la Manche 
dans de tel les circonstances, à p r e n d r e les p récau t ions 
nécessaires p o u r p a r e r à cette éventuali té . M. Fourne t 
t rouve que les pe r tu rba t ions a tmosphér iques qui se sont 
manifestées pendan t la période de l ' au ro re boréale du 
29 août , jus t i f ient la r e m a r q u e et le pronos t ic du navi -
gateur angla is . 

P o u r confirmer les r approchements et induct ions qu i 
précèdent , M. Fourne t a voulu r emon te r à une au t re a u -
rore boréale qui se mani fes ta il y a onze a n s dans nos con-
trées. D 'après M. F o u r n e t , l ' au ro re boréale du 17 novembre 
1848 f u t accompagnée de g r a n d s orages dans le midi e t 
dans le n o r d de la F rance , et qu i s ' é tendi rent jusqu ' en An-
gleterre. Un temps aff reux s 'établi t su r la Manche. A Lyon , 
la tempête br isa i t des v i t res , r enversa i t des cheminées , et 
les mêmes effets se p rodu isa ien t à Cette, à Toulon et à 
Marseille. Cet accord en t r e les aurores boréales et les 



tempêtes p lus ou mo ins orageuses du sud-oues t , est bien 
d igne d 'a t tent ion. 

M. F o u r n e t se d e m a n d e s ' i l ne serai t pas possible de 
r a t t a che r à u n m ê m e phénomène les au ro re s boréales et 
les étoiles filantes. 

« L'aurore boréale du 17 novembre 1848, dit M. Fournet , 
fu t accompagnée d 'une volée d'étoiles filantes. M. Matteucci 
les observait à Pise. Un ancien élève de l'École polytechnique, 
maître de forges à Saint-Laurent du Pont (Drôme), M. Duval, 
me fit par t de la surprise qu'il ressentit à la vue du nombre 
de ceux qu'il put compter de sa station; l 'un d'eux parut tom-
ber à terre : il était b lanc, contrairement aux autres, dont la 
couleur était rouge. De son côté, M. Barbier, garde du génie, 
correspondant de la commission hydrométrique de Lyon, si-

* gnalai t , à D ô l e , deux passages de globes de feu : le premier 
eut lieu le 15, à 5 heures du soir, et le second s'effectuait pen-
dant le déploiement de l 'aurore. Ces deux dates se confondent, 
du reste, dans la grande période assignée à ces étoiles. 

Pendant le phénomène du 29août 1859, M. Coulvier-Gravier 
les vit de même filer constamment plus haut que les rayons et 
les segments composant l'aurore boréale. Il en conclut que la 
région où elles s'enflamment est située au-dessus de l'espace 
occupé par le météore électrique, espace qui lui-même sur-
monte celui qu'envahissent les cirrus. 

Or, ce patient observateur arrive à admettre que la direc-
tion des étoiles filantes trahit celle des courants supérieurs, et 
qu'elle permet de prévoir certains changements de temps. Ne 
serait-on pas en droit de supposer que l 'aurore boréale, établie 
plus bas et filant en masse de l'ouest à l 'est , peut pareillement 
être un des symptômes de l'abaissement plus ou moins immé-
diat du vent qui semble la pousser durant certaines nui ts? En 
cela, les choses se passeraient à peu près comme à l'égard des 
nuages dont la marche décèle l'existence d'un mouvement at-
mosphérique qu i , dans la plupart des cas-, descendant des 
hautes régions, doit bientôt déplacer celui qui dominait jus-
qu'alors sur les bas-fonds de l'océan aérien. Au surplus des 
calculs relatifs aux allures des venU-nuages, pour me servir 
d'une heureuse expression de M. Bertrand de Done, devront 
nécessairement préciser les assertions des cultivateurs. Met-
tant en évidence les chances en faveur du pronost ic , ils pour-

ront peut-être ajouter leur appui aux déductions de M. Coul-
vier-Gravier, e t , dans tous les cas, on admettra sans peine 
que la météorologie doit infailliblement acquérir quel-
ques nouvelles connaissances au milieu de ces sortes de re-
cherches. » 

Si l 'on considère que ces appari t ions répétées d ' au ro re s 
boréales sous not re la t i tude, pendant l 'année 1859, ont 
coïncidé avec une période de sécheresse v ra imen t ex t r ao r -
dinaire p a r sa longue durée, on t rouvera que cette circon-
stance appor te u n e confirmation vra iment f r a p p a n t e à une 
théorie de ce phénomène météorologique qui a été donnée , 
il y a p lus ieurs années , p a r M. de La Rive, et que l ' i l lus t re 
physicien de Genève a rappelée en 1859, en l ' a ccompa-
gnan t de preuves nouvelles. Voici comment M. de La 
Rive explique l a format ion et la manifestat ion des au -
rores boréa les , en tenant compte de la p lupar t des con-
dit ions a tmosphér iques au milieu desquelles elles se 
produisent . 

C'est dans la condensat ion en un seul po in t d 'une masse 
énorme d'électricité p rovenan t de l ' a tmosphère , que M. de 
La Rive t rouve la clef de es phénomène . 

Selon le physicien de Genève, les vapeur s qui s 'élèvent 
cons tamment des mers , et pr incipalement des m e r s é q u â -
toriales, empor ten t avec elles dans les régions supér ieures 
de l ' a tmosphère , une quant i té considérable d'électricité po-
sitive à laquelle elles servent de véhicule, la i ssant dans la 
part ie solide du globe l 'électricité négative. Chassées vers 
les pôles boréal et aus t ra l p a r les vents alizés qui régnent 
cons tamment de l ' équateur aux pôles dans les par t ies de 
l ' a tmosphère les p lus éloignées de la t e r re , ces v a p e u r s y 
por tent avec elles leur électricité posi t ive, et consti tuent 
a insi toute l ' a tmosphère dans un état électrique positif qui 
va d iminuan t de h a u t en bas . Il y a u n e tendance c o n -
s tante à la neutral isat ion entre cette électricité posit ive de 
l ' a tmosphère et la négat ive de la terre , neutral isat ion qui 



s 'opère soit d i rec tement à t r avers la couche d ' a i r elle-
même , soit su r tou t aux d e u x pôles où v iennen t converger 
et se condenser les c o u r a n t s de v a p e u r s en t ra înés p a r les 
vents . Le premier m o d e d e neut ra l i sa t ion est p l u s ou moins 
actif, su ivan t le degré p l u s ou moins g r a n d d ' humid i t é de 
l 'a i r , et il se mani fes te s o u v e n t sous f o r m e d 'o rages et par 
la chute de la foudre . L e second, qui est le mode normal , 
donne lieu aux a u r o r e s , qui ne sont en général visibles 
que dans les régions p o l a i r e s . L ' au ro re boréale n ' e s t donc 
que la décharge é l e c t r i q u e , conséquence de ce mode de 
neutral isat ion, assez i n t e n s e pour deven i r l umineuse et af-
fectant une fo rme et u n m o u v e m e n t pa r t i cu l i e r s s o u s l 'in-
fluence du pôle m a g n é t i q u e de la te r re . 

Selon M. de La R i v e , l ' au ro re boréa le d u 29 août, 
qu i a p a r u à une é p o q u e de l ' année t r è s - p e u avancée, 
a été la conséquence d e l a sécheresse ex t r ao rd ina i r e qui 
a r égné p e n d a n t l ' é té d e 1859 d a n s p r e s q u e tou te l 'Eu-
rope. L'absence p r e s q u e complète d 'humid i t é d a n s l'air 
pendan t cette longue p é r i o d e , a empêché que l 'électricité 
positive, cons t ammen t a p p o r t é e p a r les v a p e u r s d a n s les 
régions supér i eu res d e l ' a tmosphè re , p û t se neutraliser 
directement dans u n e p r o p o r t i o n un p e u considérable avec 
l 'électricité négat ive d e l a t e r re , et s ' écouler a ins i vertica-
lement , pour ainsi d i r e . I l en est r é su l t é que cette électri-
cité accumulée a p r o d u i t u n e décharge vers le pôle bo-
réal , beaucoup p l u s i n t e n s e et b e a u c o u p plus hâ t ive qu'à 
'o rd inai re . 

Les phénomènes e x t é r i e u r s que p résen ten t les aurores 
boréales en généra l , e t e n par t icu l ie r , ceux qu i se sont 
manifestés dans la g r a n d e au ro re du 29 août , rappellent 
complètement ceux q u e l 'on observe q u a n d on fai t passer 
dans l 'a i r u n peu r a r é f i é u n e série d 'ét incelles électriques 
d 'une certaine i n t e n s i t é . Dans cette expér ience , que l'on 
exécute souvent d a n s l e s cours de phys ique , on ne peut 
s ' empêcher de voi r l ' i m a g e fidèle, b ien que v u e en mi-

niatur 'e , de l ' imposant phénomène des au ro re s boréales , 
qu i é t a l en t , sur tout aux pôles du m o n d e , la p l u s vive 
sp lendeur de leurs effets lumineux . F o r m e s , couleurs , 
mouvement de la masse lumineuse , var ia t ions d a n s les 
a p p a r e n c e s , tou t est ident ique à ce que présente l 'écou-
lement de l 'électricité d 'une machine à t r ave r s l 'air 
raréf ié . 

Les influences si p rononcées que les té légraphes électri-
ques ont reçues pendan t les deux j o u r s qui ont suivi l ' ap -
pari t ion de l ' au rore boréale , v iennent encore à l ' appui de 
l 'explication donnée p a r M. de La Rive. Seulement , ces ef-
fets ne seraient po in t dus , d ' après ce physic ien , à l 'électri-
cité l ibre r épandue dans le hau t de l ' a tmosphère , mais à 
u n couran t électr ique p a r c o u r a n t la t e r r e e l le-même, et ' 
mani fes tan t sa présence p a r son action su r les fils et les 
apparei ls électriques comme su r l 'a iguil le aimantée. L ' im-
mense distance à laquelle se t rouve le foyer électrique ne 
pe rme t pas d ' admet t re que le fluide vienne ag i r à la s u r -
face de la terre . Mais d 'où provient ce couran t t e r res t re ? 
Il est, selon M. de La Rive, la conséquence de la décharge 
électrique énorme qui s 'opère vers les pôles . Quand la d é -
charge électrique a l ieu a u pôle entre l ' a tmosphè re posi-
tive et la terre négat ive , deux couran t s doivent nécessai-
rement se manifes ter , l ' un dans les rég ions supér ieures de 
l ' a tmosphère , visible, vu la na tu re du milieu dans lequel 
il se p ropage ; l ' au t re , dans la croûte solide de no t r e globe, 
qui ne peut donner na issance à aucune apparence lumi-
neuse, mais qu i peut être r e n d u sensible p a r son action sur 
l 'aiguille a imantée . Les fils té légraphiques ont f o u r n i , en 
1859, un nouveau moyen d 'accuser la présence de ce second 
couran t : en effet, u n long fil métal l ique en communicat ion 
pa r ses deux extrémités avec le sol, doit en dér iver une 
port ion ; et si, dans le circuit de ce fil, se t rouve u n a p -
pareil capable d 'accuser la présence de "l'électricité en 

mouvement , comme le sont les appare i l s té légraphiques, 

• 



il est évident que cet appare i l se ra mis en act ion, ainsi que 
cela a été généra lement observé pendan t l ' appar i t ion de 
l ' aurore boréale. 

M. Bergon, inspec teur des l ignes té légraphiques , qui a 
fait s u r les p e r t u r b a t i o n s qu 'on t éprouvées les apparei ls 
des l ignes t é légraph iques les observat ions rappor tées p lus 
h a u t , a r e m a r q u é , en t r e au t r e s phénomènes que, M. de La 
Rive rappel le comme conf i rman t sa théorie , que les fils télé-
g raph iques n ' é t a i en t p a s p a r c o u r u s pa r des cou ran t s s u c -
cessifs et répé tés , d o n n a n t lieu à des sér ies de décharges 
électr iques, mais bien p a r de véri tables c o u r a n t s cont inus . 
Cette r e m a r q u e a été fai te également p a r M. Matteucci, en 
Toscane, et p a r M. Highton , en Angle terre . L 'exis tence de 
ces cou ran t s établi t u n e différence essentielle en t r e l 'action 
de l ' au rore et celle qu i est exercée pa r de s imples orages , 
laquelle n 'est que locale et ins tantanée . Ainsi , l 'on a g é -
néra lement r e m a r q u é d a n s toutes les l ignes té légraphiques 
suisses, que "randis que l ' inf luence d ' un orage fai t m a r q u e r 
à l ' appare i l de Morse de simples points su r le papier d e s -
t iné à inscr i re les dépêches , celle de l ' au rore du 29 août 
lu i faisai t t racer des t r a i t s p lus ou moins longs : p reuve de 
la p lus longue durée du passage dans les fils de la dé -
charge é lect r ique. 

La théorie donnée p a r M. de Là Rive exp l ique donc 
d 'une manière sa t i s fa i san te ce phénomène météorologique 
si r a r e à no t r e l a t i t u d e , et dont on a eu pou r t an t en 1859 
t ro is appar i t ions r app rochées . 

L'aérolithe de Montrejeau-

Le 9 décembre 1858, une pier re météor ique tomba dans 
le dépar tement de la H a u t e - G a r o n n e , aux envi rons de 
Montrejeau. M. l 'abbé Laffont , vicaire à Aur ignac , r a c o n -
tait ce fait comme il sui t , d a n s une le t t re adressée p a r cet 

honorable ecclésiastique au directeur de l 'observatoi re de 

Toulouse , M. Peti t : 

« Un phénomène ravissant vient d'avoir lieu tout à l 'heure 
(sept heures du matin) sur notre ville, et a mis toute la 
population en émoi. C'est un magnifique aérolithe qui est 
venu nous visiter de près. Le globe lumineux s'est montré d'a-
bord vers le nord-est , à 10 degrés environ au-dessus de l'ho-
rizon. Il a paru de la grosseur d'une bombe et s'est porté avec 
rapidité vers le sud-ouest , décrivant, durant deux minutes, 
une courbe immense de 120 degrés environ. Pa rvenu , dans 
cette direction, à la hauteur de 50 degrés, il a paru un instant 
immobile ou comme se balançant dans l'espace. Alors, un jet 
considérable de fumée et de feu s'est dégagé de son noyau 
principal, e t , trois secondes après, on entendait une détona-
tion immense, suivie d'un roulement sourd comme le bruit 
lointain d'une grêle. 11 pourrait se faire qu'on eût à constater 
quelque part la chute de quelques milliers de pierres célestes. 

Quoiqu'en plein jour, la ville a été comme en feu pendant le 
passage du globe lumineux. A la fin, on n'a plus rien vu dans 
le ciel qu'un nuage blanchâtre de vapeurs à l 'endroit de la dé-
tonation, et une traînée de cette même vapeur sur toute la 
ligne suivie par l'aérolithe. Le ciel é ta i t , en ce moment, légè-
rement dentelé de nuages au-dessous desquels le météore est 
peut-être passé. Le spectacle a été celui d'une magnifique 
bombe décrivant sa courbe avec éclat; mais la détonation a été 
bien plus terrible. Notre population est encore dans le saisis-
sement que de pareils phénomènes font toujours éprouver ; 
l'imagination vivement frappée et la superstition exagérant la 
chose, on a cru voir dans le ciel, au sein du gros nuage, mille 
spectres épouvantables et un homme de feu. 

Le même météore a été aperçu de divers endroits, et en 
particulier de Saint-Gaudens, où il a été observé par M. Cha-
ton aîné, horloger. D'après les renseignements fournis à 
M. Chaton, le globe'serait tombé au milieu d'un champ, dans 
le voisinage de Montrejeau, et aurait pénétré profondément 
dans la terre. » 

P lus ieurs chimistes, MM. Fi lhol et Leymerie , à Toulouse, 
Chancel et Moitessier, à Montpell ier , enfin M. D a m o u r , se 
sont occupés de l ' analyse chimique de l 'aérol i the de Mon-
t re jeau . Il résul te de l eu r s expériences que ce bolide 



présente une composit ion analogue à ceux de Blamko 
(Moravie), d e C h a n t o n a y (Vendée), de Klein Wenden (près 
N o r d h a u s e n ) , de Châ teau-Renard , de Lœvehout je ( p r è s 
d 'Utrecht) . 

Nous nous borne rons à r a p p o r t e r les r é su l t a t s obtenus 
par M. Damour , qui s 'es t occupé le dernier de l 'analyse 
chimique de cette p ier re météor ique . Considérée dans sa 
composit ion généra le , elle cont ient , d ' ap rès M. Damour , 
les espèces minéra logiques suivantes : 

Alliage et phosphures de fer, de nickel et de cuivre. 0,1160 
Pyrite magnétique. • 0,0374 
Fer chromé 0,0183 
Péridot "... 0,4483 
Pyroxène, albite 0,3800 

1,0000 

Les corps simples qui concourent à f o r m e r cette aérol i -

the sont : 

Oxygène, Nickel, Manganèse, 
Soufre , Cuivre, Calcium, 
Phosphore, Aluminium, Sodium, 
Silieium, Chrome, Potassium. 
Fer, Magnésium, 

Soumise à l 'act ion d 'une h a u t e t empé ra tu r e , cette p ier re 
météor ique est complè tement fus ible en u n e scorie noi re , 
v i t reuse et qui présente beaucoup de r appo r t e extér ieurs 
avec la croûte t rès-mince qu i recouvre les aéroli thes e n gé-
né ra l . Il est donc assez probable qu ' au m o m e n t de l ' a p p a -
r i t ion du phénomène lumineux et de l 'explosion qui 
précèdent la chute de ces corps , la mat ière qui les compose 
subit u n e fus ion rap ide , ma i s seulement à la superficie , la 
cha leur produi te ne péné t ran t pas assez rap idement n i a s -
sez profondément à l ' in tér ieur de la masse solide peu con-
ductr ice pou r en dé terminer la fus ion complète. 

A p ropos de la chute de l 'aérol i the de Mon t r e j eau , 

M. Pet i t , d i rec teur de l 'observatoire de Toulouse , a publié 
dans les j o u r n a u x de cette ville, la note suivante , qui ren-
ferme quelques considérat ions cur ieuses s u r la vitesse de 
ces bolides, au m o m e n t où ils tombent à la surface de no-
t re globe : 

« Ces chutes d'aérolithes, dit M. Petit, sont beaucoup plus 
fréquentes qu'on ne ie croit généralement : car l'espace est 
peuplé d'une incroyable quantité de matière cosmique, dans 
les tourbillons de laquelle notre planète vient se plonger pé-
riodiquement, provoquant de la sorte, pour ainsi dire, le choc 
des masses météoriques, plus ou moins volumineuses, à la 
rencontre desquelles elle s'avance. Mais il est rare de trouver 
réunies les circonstances exceptionnelles qui, parmi de nom-
breux fragments dispersés et perdus, ont laissé recueillir der-
nièrement les deux aérolithes d'Ausson et de Clarac. 

Soi t , en effet, qu'ils tombent pendant la nui t , soit qu'ils 
tombent le iour, dans la mer, dans les rivières, dans les ré-
gions désertes où même dans nos campagnes, mais à certaine 
distance des habitations, la plupart des aérolithes se perdent, 
selon toute probabilité, sans résultat pour la science. 

L'on a pu cependant, depuis une soixantaine d'années, 
vérifier déjà un assez grand nombre de phénomènes (120 au 
moins), parmi lesquels on doit mentionner, comme un des 
plus curieux, la chute abondante de pierres qui eut lieu, le 
10 avril 1812, aux environs de Toulouse, et qui fut constatée 
par notre compatriote M. de Puvmaur in . 

L'on peut citer également comme de remarquables aéro-
lithes, l'énorme pierre qui fu t recueillie près de Weston, en 
Amérique, le 7 décembre 1807; la masse de fer météorique qui 
tomba pendant la nuit du 20 au 21 avril 1810, à Santa-Rosa 
(Nouvelle-Grenade), sur le chemin dePamplona à Bogota, et qui 
pesait près dehuit cents kilogrammes ; l'aérolithe de Chatonnay, 
en 1812, pesant 34 kilogrammes; celui de Juvénas, en 1821, 
d'un poids de 92 kilogrammes ; celui de Vouillé, en 1831, pesant 
20 kilogrammes, etc., etc.; enfin ceux de décembre dernier, 
tombés près de Montrejeau et pesant, l 'un 10 kilogrammes, 
l 'autre 45 à 50 kilogrammes environ. 

Si l'on remarque que ces masses, au moment où elles 
tombent sur la terre, possèdent quelquefois, malgré la résis-
tance énorme que leur a opposée l'atmosphère, des vitesses de 



5 à 6000 mètres par seconde, c'est-à-dire des vitesses huit ou 
dix fois plus grandes que celle du boulet de canon sortant de 
la pièce, on pourra se faire une idée des accidents très-graves 
qu'elles seraient susceptibles d'occasionner; et l'on ne sera 
nullement surpr is qu'elles pénètrent, comme les aérolithes de 
Montrejeau, jusqu 'à plusieurs pieds de profondeur dans la 
terre, qu'elles brisent des toitures, etc., etc. Il paraîtra égale-
ment très-naturel que le frottement de l 'atmosphère, dans des 
conditions de vitesse aussi considérables, puisse échauffer les 
aérolithes jusqu 'au point de les rendre incandescents, et capa-
bles, par conséquent, d'occasionner des incendies, etc., etc. 

Parmi les corpuscules météoriques aujourd 'hui connus, il 
en est qui ont des dimensions et des vitesses énormes. Tel 
était, par exemple, le bolide qui fut aperçu dans "la nuit du 
4 au 5 janvier 1857, animé d'une vitesse de 8000 mètres par 
seconde, à une hauteur de 68 lieues, et qui avait un diamètre 
de plus de 2000 mètres. Tels étaient aussi : celui du 
18 août 1841,qui avait près de 4000 mètres de diamètre; ceux 
du 3 juin 1842 et du 27 octobre 1844, qui se mouvaient l'un 
et l 'autre avec une vitesse de 18 lieues par seconde, en pas-
sant tout près de la terre ; celui du 23 juillet 1846, qui ne passa 
qu'à 11 lieues de notre globe, avec une vitesse de 2 lieues par 
seconde, et qui avait près de 100 mètres de diamètre; celui du 
19 août 1847, qui parcourait 17 lieues par seconde, à une hau-
teur de 17 lieues seulement au-dessus de la surface terrestre; 
celui du 5 juin 1850, se mouvant , par rapport à la terre, à une 
distance de 12 à 14 lieues, avec une vitesse de 6 lieues, et, 
par rapport au soleil, avec une vitesse de 11 lieues; celui du' 
6 juillet 1850, ayant u n diamètre de plus de 200 mètres et une 
vitesse de 19 lieues par seconde, à une distance de la terre 
égale à 32 lieues ; celui du 2 avril 1852, distant de notre pla-
nète d'environ 4 lieues, ayant un diamètre de 32 mètres et 
une vitesse de 7 lieues par seconde, etc., etc. 

Si l 'un de ces corps, celui, par exemple, du 5 juillet 1850, 
était tombé sur la terre , on aurait sans doute, éprouvé des 
accidents beaux très-désastreux, des accidents dont on se fera 
une idée (dans l 'hypothèse d'une densité égale à celle de la 
pierre) par les ravages qu'occasionneraient 100 pièces de 
canon (de 24), qui tireraient sans interruption, pendant quarante 
mille ans, chacune un coup par minute. Quant à celui du 
5 janvier 1837, il aurait produit des effets bien plus désastreux 
encore; car l 'énergie du choc (toujours dans la même hypo-

thèse de densité) eût été équivalente à celle de 10 000 pièces 
de 24, tirant chacune un coup par minute pendant quatre cent 
mille ans. Il est bon d'ajouter que, malgré l'intensité locale de 
pareils effets, la marche générale de notre planète n'éprouve-
rait pas de dérangement tant soit peu appréciable. Mais on 
concevra, néanmoins, sans peine, que le voisinage d'un nombre 
considérable de massés analogues à celles que nous venons de 
citer, puisse exercer une action sensible sur la quantité de 
chaleur reçue du soleil, et produire, par conséquent, certaines 
bizarreries dans les phénomènes météorologiques qui se passent 
autour de nous. » 

Si in térèssante qu'elle s o i t , la note de l 'honorable direc-
teur de l 'observatoire de Toulouse ne nous apprend rien sur 
la véri table origine cosmique des aéroli thes en général et 
de l ' aéro l i the de Montre jeau en par t icul ier . Elle ne nous dit 
point s i ces pierres météor iques p r o v i e n n e n t , comme le 
veut M. Boubée, d 'une comète br isée p a r le choc de la 
t e r re , et dont les f r a g m e n t s , repoussés d a n s l 'espace, con-
t inuent à circuler j u s q u ' à ce qu'i ls r e n t r e n t dans la sphère 
d 'a t t rac t ion du globe t e r r e s t r e ; ou s ' i l f au t les consi-
dérer , avec d ' au t res phys ic iens , comme des f r agmen t s 
lancés p a r des volcans lunai res . 

5 
Sur l'existence probable d'un nouveau groupe de corps planétaires 

entre le Soleil et Mercure. 

Les propres laur ie rs de M. Le Verr ier l 'empêchent de 
dormir . P a r s a découverte de la p lanète Nep tune , le sa-
vant di recteur de l 'Observatoire de Pa r i s a conquis l ' une 
des p lus hau te s r enommées contemporaines . Voici qu'i l 
médite de s ' a t t i r e r u n t i t re de gloire nouveau et p e u t - ê t r e 
p lus br i l lan t encore. Quand il fit la découverte de la p l a -
nète Neptune , M. Le Verr ie r avait p o u r point de dépar t les 



per turba t ions cons ta tées dans l 'o rb i te de la planète Ura-
nus . Mais ces p e r t u r b a t i o n s , il n ' ava i t pas été le p remier 
à les r econna î t r e : Besse l et B o u v a r d les avaient signa-
lées. Dans le cas n o u v e a u qu i se p résen te , c 'est à M. Le 
Verrier lui-même q u ' a p p a r t i e n t la découver te du fait p r i -
mordial qu i ser t de b a s e à ses r eche rches . Dès l 'année 
1842, M. Le Ver r i e r ava i t consta té u n e pe r tu rba t ion dans 
le mouvemen t de l a p l anè te Mercure . En p o u r s u i v a n t ses 
recherches , en c h e r c h a n t à r e m o n t e r , à l 'a ide des calculs 
les p lus élevés, à l a c a u s e de l ' anomal ie qu ' i l a constatée 
dans le périhélie de Mercure , M. Le Ver r i e r a r r i ve à con-
clure à la p robab i l i t é de l 'exis tence, n o n d ' u n e grosse p la -
nète un ique , m a i s d ' u n g roupe de co rps p lané ta i res circu-
lant en t re Mercu re e t le Soleil. Laplanèffc Nep tune , dont on 
doit la découver te à M. Le Ver r i e r , est s i tuée au delà d 'Ura -
nus , c 'es t -à-d i re t o u t a u x confins de no t r e sys tème so-
laire; le nouveau g r o u p e p lanéta i re dont il s ignale au jour -
d 'hui l 'exis tence p r o b a b l e , serai t p lacé dans u n lieu voisin 
du solei l ; on peu t d o n c dire que les deux ex t rémi tés de 
notre sys tème so l a i r e aura ien t fou rn i un égal t r i b u t aux 
découvertes de n o t r e i l lustre a s t ronome . Nous ne pour -
rions en t re r ici d a n s l 'exposé des c o n s i d é r a t i o n s , des , 
calculs et des d é d u c t i o n s p a r lesquelles M. Le Verr ie r est 
arr ivé au résu l ta t q u e nous venons d ' exp r imer en s u b -
stance. 

Le g r a n d fait s i g n a l é p a r M. Le Verr ie r ouvre u n champ 
nouveau à l ' é tude d e s obse rva t eu r s . Le g e n r e d 'explora-
tion céleste qu ' i l s ' a g i t d ' e n t r e p r e n d r e est , en effet, d ' un 
o rd re i nus i t é ; c 'es t d a n s les éb louissan tes r ég ions i l lu-
minées pa r le soleil qu' i l f au t exécuter ces difficiles 
recherches. Auss i M . F a y e , imméd ia t emen t a p r è s la com-
municat ion de M. L e Verr ie r à l 'Académie des sciences, 
a-t-il exposé u n p l a n p o u r l 'explorat ion des r ég ions c i r -
cumsolaires dans lesquel les on doit r encon t re r ces petits 
corps planéta i res . 

P l u s d 'une fois , les observa teurs ont cherché quelques 
planètes nouvelles dans le champ de ces éblouissantes r é -
gions, mais on n ' a j ama i s r éus s i dans cette recherche , parce 
qu 'on y procédai t au hasa rd et s ans bu t dé terminé . Le r é -
sul ta t p o u r r a être tout différent, a di t M. Faye, en présence 
de l ' encourageante probabil i té qu i v ient de se p rodu i re . 
D'ail leurs, l 'éclat du ciel dans cette région n ' au ra i t pe rmis 
de découvrir ainsi qu ' une planète d ' u n e masse considéra-
ble, qu 'un as t re de l 'o rdre de Mercure lu i -même, et non les 
peti ts corps p lanéta i res s ignalés pa r M. Le Verr ier . D 'après 
M. Faye , une circonstance as t ronomique permet t ra i t de 
procéder , avec g rande probabi l i té de succès , à cette i n -
spection céleste ; c 'est le m o m e n t de l 'obscur i té d ' u n e éclipse 
totale du soleil. L '&l ipse totale de soleil, qui se ra visible 
au mois de juil let p rocha in en E s p a g n e et en Algérie, p e r -
met t ra de procéder à cette p remiè re vérification. I l est vra i 
que pendant la p lupar t des éclipses totales , on n 'aperçoi t 
guè re à l 'œil n u que les planètes et les étoiles les p lus 
br i l lantes . Mais ce fai t s ' expl ique p a r la pers i s tance de 
l 'éblouissement chez l 'observa teur , qui , après avoir suivi 
le soleil j u s q u ' à ce dern ier m o m e n t , ne conserve p a s assez 
de netteté dans la vue p o u r apercevoir des corps n ' émet -
tan t qu 'une faible lumière . Si l ' obse rva teur p rena i t le par t i 
de se teni r renfe rmé dans l 'obscuri té un qua r t d 'heure 
avant l ' éc l ipsé , son œil serai t beaucoup p lus sensible 
au momen t décisif. Si l 'on suppose donc qu 'un as t ronome se 
charge d 'al ler procéder à cette recherche au mois de j u i l -
let p rochain d a n s l 'une des s tat ions d 'Espagne ou d'Algérie, 
qu ' i l soit mun i d 'une l une t t e , convenable et qu'i l se t ienne 
dans une obscuri té à peu p r è s complète u n qua r t d ' heure 
avant l 'éclipsé, il sera dans les mei l leures condit ions pour 
saisir la moindre appar i t ion lumineuse dans les régions 
ci rcumsolaires ; les quelques minutes de durée de l 'éclipsé 
totale lui suff iront p o u r explorer une g rande par t i e de la 
région désignée pa r M. Le Verr ier . 



M. Le Verr ie r a indiqué , pour procéder à la même r e -
cherche , u n e méthode tou t aussi efficace, peut-ê t re , que 
celle que r e c o m m a n d e M. Faye, et qui a l ' avantage de 
pouvoir se fa i re d a n s les circonstances ordinai res , sans 
a t t endre les t r o p r a r e s occasions d 'une éclipse solaire. Si 
les orbites de ces nouvel les pet i tes planètes sont peu incli-
nées su r celle de Mercure , on p o u r r a saisir le momen t de 
leur passage devant le d i sque du soleil, comme on y saisit le 
passage de Mercure . P o u r les s u r p r e n d r e au momen t de ce 
passage , il f audra i t su iv re avec soin les pet i tes taches dont 
le soleil est f r é q u e m m e n t parsemé. Mais comme ces obser-
vat ions p résen ten t beaucoup de difficultés, M. Faye a r ap -
pelé à ce p ropos u n e méthode qui a été proposée pa r sir 
John Herschel , et qui consiste à choisiiUplusieurs observa-
toires convenablement placés , d a n s lesquels on s 'a t tache-
ra i t à pho tog raph ie r l e soleil p lus ieu r s fois chaque j ou r à 
l 'aide d ' un g r a n d i n s t r u m e n t ; on obtiendrai t ainsi une 
his toire p r e s q u e cont inue du d isque de cet as t re , et pas un 
des pas sages de ces pe t i t s corps p lanéta i res n 'échapperai t 
à l 'observa teur . M. F a y e a déjà indiqué comment on d o n -
nerai t à ces pho tog raph i e s la va leur d 'une observat ion a s -
t ronomique , i n d é p e n d a m m e n t de tou t apparei l de mesure , 
en p renan t deux empre in tes su r la même plaque, à deux 
minu tes d ' interval les . Les belles épreuves de l 'éclipsé so-
laire du 15 m a r s 1 8 5 8 , obtenues pa r divers pho togra -
phis tes ou a s t ronomes , donnent d 'avance la cer t i tude du 
succès . Il suff i ra i t de supe rpose r les négat ifs t r anspa ren t s 
ainsi o b t e n u s , p r i s à u n qua r t d ' heure d ' in te rva l le , pour 
d is t inguer aussi tôt la project ion mobile d 'un astéroïde 
au milieu des g r o u p e s les p lus compliqués de petites 
taches. 

Ajoutons qu ' une cur ieuse observat ion, faite au siècle 
dernier , donne beaucoup de probabil i té à l 'existence des 
petites planètes in t ra -mercur ie l les signalées p a r M. Le 
Verr ier . Le 17 ju in 1777, ve r s m i d i , l ' a s t ronome Messier 

vi t pa s se r pendan t cinq minutes , devant le soleil, un n o m -
bre prodig ieux de globules noirs . N'étaient-ce pas là les 
pet i ts corps p lanéta i res dont les hau t s calculs de M. Le 
Verr ier révèlent l 'exis tence? La question est bien nette-
m e n t posée, et q u a n d u n t ravai l as t ronomique n 'at tend 
p lus que sa vérification p a r l ' i n s t rument de l 'observa teur , 
on peut dire qu'elle est bien avancée. P lus ieurs as t ro -
nomes, en t r ' au t r e s MM. deCupp i s , Buys-Bal lot , (d 'Utrecht), 
Her r ick , de New-Hawen (Connecticut), ont s ignalé des pas-
sages de corps no i r s et sphér iques au-devan t du disque du 
soleil. MM. Buys-Bal lo t et Herr ick avaient été conduits , 
pa r ces observat ions , à admet t re l 'existence d ' un corps 
planétaire en t re le soleil et Mercure. M. Herr ick avait 
même procédé d o c t e m e n t à sa recherche à l 'aide de 
l ' ins t rument . On peu t donc espérer que l 'événement réa l i -
sera les espérances conçues, et appor te ra à la France 
u n nouveau t i t re de gloire scientifique. 

4 

Les étoiles filantes; travaux de M. Coulvier-Gravier. 

Toutes les pe rsonnes qui s 'occupent de science connais -
sent M. Coulvier-Gravier , ce pat ient et mér i tan t observa-
t eu r qui , depuis qua ran te ans , se livre à l ' é tude p ra t ique 
de la météorologie et par t icu l iè rement à l 'observat ion mi« 
nut ieuse et constante des étoiles filantes. En t r a îné p a r une 
passion véri table ve r s l 'observat ion céleste, M. Coulvier-
Gravier avai t établi à Reims, sa ville na ta le , u n lieu d 'ob-
servat ions su r l ' a rc de t r iomphe de Ju les César . C'est là 
qu ' i l fît, p e n d a n t une longue série d 'années une quant i té 
innombrable d 'observat ions des d ivers phénomènes météo-
rologiques ou as t ronomiques , mais su r t ou t d 'observat ions 
d'étoiles filantes, dont il s 'est consti tué spécia lement l 'h i s -
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tor iographe ou l ' a n n a l i s t e , c h a r g e d ' a u t a n t p l u s utile 
d 'a i l leurs q u e p e r s o n n e a v a n t lu i n ' y ava i t s o n g é ou n ' a v a i t 

vou lu l a p r e n d r e . 
S 'é tant décidé à v e n i r à P a r i s e n 1841 , l ' a s t r o n o m e de 

Reims a p u é tabl i r , g r â c e a u secours d u g o u v e r n e m e n t , u n 
observa to i re d a n s le p a l a i s du L u x e m b o u r g . C 'es t l à qu' i l 
a con t inué sa t âche p a t i e n t e et a s s i d u e . 

Il es t r a r e q u e l ' é tude a t t en t ive d ' u n p h é n o m è n e na tu re l 
encore p e u connu ne c o n d u i s e l ' a u t e u r de ces r eche rches à 
la découver te de lois ou de vues g é n é r a l e s s u r la science 
d ' où ces r eche rches d é p e n d e n t . C 'es t ce q u i es t a r r ivé à 
à M. Coulv ier -Gravier . S e s l o n g u e s o b s e r v a t i o n s s u r les 
étoiles filantes l ' on t c o n d u i t à d é c o u v r i r , à ce qu ' i l n o u s as-
sure , de vé r i t ab l e s lo is e n m é t é o r o l o g i ^ ' e s t p o u r les fa i re 
conna î t re q u e M. Coulv ie r -Grav ie r a p u b l i é , en 1859, u n 
volume qui a p o u r t i t r e : Recherches sur les météores et sur 
les lois qui les régissent. Ce l ivre es t a r r i v é à p o i n t n o m m é . 
En 1856 , l ' ex is tence de la mé téo ro log ie c o m m e science 
était niée en p le in I n s t i t u t , p a r d e s m a î t r e s éminen t s , 
par M. R e g n a u l d , p a r M . B i o t , p a r M. P o u i l l e t 1 . E n a n -
nonçant qu ' i l a t r o u v é les vér i tab les lois de la m é t é o r o -
logie, M. Coulv ie r -Grav ie r fa i t u n e bel le r é p o n s e aux m o -
dernes dé t r ac t eu r s de cette science : c ' e s t à peu p r è s la 
r éponse de Diogène a u x soph i s t e s qui n i a i e n t le m o u v e -
men t . Les r é s u l t a t s a u x q u e l s es t a r r i v é M. C o u l v i e r - G r a -
v ie r , d a n s l ' o u v r a g e i n t é r e s san t qu ' i l d o n n e au publ ic , 

ont - i l s appe lés à cons t i tue r la m é t é o r o l o g i e c o m m e science, 
neuvent - i l s f a i r e u n ê t r e positif de cet ê t re de r a i son que 
M. Biot et M. R e g n a u l d voien t d a n s l a mé téo ro log ie ac-
tuelle? N o u s n ' o se r i ons r i en a f f i r m e r d a n s cet te question 
complexe. Con ten tons -nous de d i re q u e M . Cou lv i e r -Gra -
vier s ; es t placé au vé r i t ab le p o i n t de v u e ex igé p a r les 
adversa i res de la météorologie . D a n s l a d i s cus s ion qui 

1. Voy. l'Année Scientifique, première année, p. 54-C2. 

eut l ieu à l 'Académie des sciences en 1856 , M. Biot 
disai t que l 'on n ' é t a i t a r r ivé à r i en en météorologie , pa rce 
q u e l 'on avai t t o u j o u r s su iv i les m ê m e s m é t h o d e s , pa rce 
q u e l 'on avai t t o u j o u r s p r i s l 'observa t ion « par en bas 
au l ieu de l a p r e n d r e par en haut. » M. Coulvier-Grayier 
s 'est a m p l e m e n t c o n f o r m é à ce v œ u de l ' i l lus t re doyen de 
la science f r ança i se ; il a p r i s par le haut l ' observa t ion 
météorologique . On peu t m ê m e t r o u v e r qu ' i l l ' a p r i se de 
t r o p h a u t , ca r il ne n o u s p a r a î t p a s démon t r é q u e ce qui 
se pas se d a n s l a r é g i o n des étoiles filantes pu i s se se rv i r de 
règ le et f o u r n i r des lois aux p h é n o m è n e s météoro log iques 
p r o p r e m e n t d i t s , don t l a généra l i té a p o u r t h é â t r e et p o u r 
l imite l ' a tmosphè re t e r r e s t r e . 
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L'hydrostat de M. Kœppelin, de Colmar. 

Dans la deux ième année de ce r e c u e i l 1 , nous avons 
donné la descr ip t ion de l ' ingénieux apparei l imaginé par 
M. K œ p p e l i n , de Colmar , dés igné pa r l ' inventeur sous le 
nom d ' h y d r o s t a t , et d a n s lequel la balance hydrostati- . 
que est employée comme in s t rumen t direct de pesage. 
L 'appare i l de M. Kœppe l in fonct ionne depuis p lus ieurs 
années dans les a te l iers de Co lmar , de Mulhouse , et dans 
p lus ieurs au t r e s local i tés de l 'Alsace. P lacé généralement 
entre les m a i n s des ouvr ières d a n s les f i la tures et m a n u -
fac tures de t i s s u s , il est manié p a r elles avec u n e facilité 
s u r p r e n a n t e ; il r e n d ainsi des services notoires et incon-
testés. Cette sanc t ion p r a t i q u e , qui était nécessaire pour 
établir tou te l ' impor tance et l 'ut i l i té de ce nouvel i n s t r u -
m e n t , lu i est a u j o u r d ' h u i pleinement acquise . 

C'est en r a i son sans doute de ces c i rcons tances que 
M. S i lbe rmann a p résen té à la Société d'encouragement un 
r a p p o r t é tendu dans lequel il accorde u n e pleine appro -
bation à cet appare i l . M. Si lbermann s 'es t livré à ce pro-
pos à des r eche rches in téressantes concernant les ten-
tatives qui avaient été fai tes avant M. Kœppel in pour 
employer la balance hydros ta t ique comme in s t rumen t de 

I. Page ôS-60. 

pesage. Nous r é sumerons ici les observat ions de M. S i l -
b e r m a n n su r ce su je t , qui était bien peu connu des p h y -
siciens.-

Le premier inventeur de la balance hydros ta t ique pa ra î t 
être F a r e n h e i t , le célèbre opticien de Dantzig , à qui l 'on 
doit la const ruct ion part icul ière du the rmomèt re qui porte 
le nom de ce g r a n d a r t i s t e , et qui est encore a u j o u r d ' h u i 
en usage en Angleterre et en Allemagne. 

Le physicien Char les a jou ta à l ' i n s t rument de Farenhe i t 
un bass in infér ieur pour serv i r à dé te rminer la densité 
des sol ides , et il donna à l ' appare i l ainsi modifié le n o m 
de balance hydrostatique ou hydrostat. Construi te en verre , 
la balance hydrostatique était t rop fragile. Le physicien 
Nicholson f a b r i q u f cet i n s t rumen t en m é t a l , t ou t en con-
servant la fo rme que Charles lui avait donnée. L 'hydros ta t 
pouvai t ainsi servir à faire avec précision de peti tes pe -
sées ; su r un poids de 50 g r a m m e s , il pouvai t accuser 
une addit ion de 2 à 3 mi l l igrammes. 

P o u r faire servir la balance hydrostatique comme ins t ru-
ment direct de p e s é e , i l fallait lu i appor te r de g randes 
modifications. U n physicien amér i ca in , nommé Hasse ler , 
pa rv in t le p remie r à r é soudre ce problème. Ayant été 
c h a r g é , en 1835 , de la confection des types des poids et 
mesures de l 'Union amér i ca ine , et se voyant dans l ' i m -
possibili té de l ivrer en t e m p s voulu ces g randes balances 
de p réc i s ion , M. Hasseler eut l ' idée de leur subst i tuer des 
balances hydros ta t iques assez grandes p o u r servir aux 
mêmes pesées. 

Voici les disposi t ions qu ' i l imagina. Il fit souffler p l u -
sieurs ellipsoïdes creux en v e r r e , ayant u n volume en 
rappor t avec l ' impor tance des pesées à e f fec tuer , depuis 
5 j u s q u ' à 100 l iv res , et dest inées à être p longées d a n s 
des vases en ve r re contenant le l iquide. Chaque ellipsoïde 
est fermé hermét iquement à sa par t ie supér ieure p a r un 
couvercle en cuivre , sur lequel, sont fixées ver t ica lement 
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de petites t iges cy l indr iques en acier doré , dont le n o m b r e 
var ie de 1 à 3 , s u i v a n t l ' impor tance de l ' appa re i l , et 
qu i por ten t en leur mi l i eu u n t r a i t hor izon ta l servant de 
r epè re pour l ' a f f l eu remen t . Ces peti tes t iges sont réun ies 
à leur par t ie s u p é r i e u r e p a r u n e a r m a t u r e ou t r averse 
en l a i t on , m u n i e de d e u x ou t ro i s b r a s égaux s 'é tendant 
hor izonta lement au de là des b o r d s d u vase en v e r r e , le-
quel est placé su r u n e tablet te . Ces b r a s por ten t chacun 
à leur ext rémité , u n e t i g e r igide qui descend à u n e c e r -
ta ine dis tance a u - d e s s o u s du v a s e ; les bou t s in fér ieurs 
de ces t iges son t r é u n i s pa r u n e a r m a t u r e semblable à 
la p r é c é d e n t e , au c e n t r e et a u - d e s s o u s de laquelle est 
adapté u n crochet a u q u e l on s u s p e n d r e ba s s in qu i reçoit 
les poids. Le l iquide d o n t se servai t M. Hasseler var ia i t 
suivant la n a t u r e de ses expériences : c 'était t an tô t de 
l ' e a u , t an tô t u n e d i s so lu t ion de sulfa te de cuivre , et-
quelquefois du m e r c u r e . 

Après M. Hasse le r , Berzé l ius a également fai t serv i r la 
balance hydros ta t ique à la pesée des co rps ; ma is M. Sil-
b e r m a n n n ' a p u a r r i v e r à reconnaî t re exactement les dis-
posi t ions dont ce c h i m i s t e faisai t u s a g e . 

P o u r a r r iver au m ê m e ré su l t a t , M. Kœppe l in a construit 
ent ièrement en m é t a l l a balance hydros ta t ique , au lieu de 
la cons t ru i re en v e r r e comme M. Hasse le r . Les disposi-
t ions re la t ives au m o d e d e suspens ion du bass in des poids 
a u - d e s s o u s du v a s e , à l a lec ture du po in t d 'a f f leurement et 
à la stabilité de l ' a p p a r e i l flottant, d i f fèrent ent ièrement de 
celles qu 'avai t a d o p t é e s le physic ien amér ica in . M. Kœp-
pelin n 'emploie q u ' u n e seule t ige qu i re l ie le corps plongé 
au bass in , et cette t i g e descend dans l ' axe même du corps 
p longé et du vase c y l i n d r i q u e qu i cont ient l 'eau. A cet ef-
fe t , le f ond de ce v a s e es t percé au centre d 'une ouverture 
circulaire, s u r l aque l l e est soudé ver t ica lement un tube 
ouver t a u x deux b o u t s , dont l ' ex t rémi té supér ieure dé-
passe d 'une cer ta ine quan t i t é le n iveau du l iquide. Le 

p longeur est formé de deux cyl indres concentr iques en 
cuivre, dont les bases paral lè les , hermét iquement a jus tées , 
sont communes et percées d 'ouver tu res assez larges pour 
laisser passer l ibrement , pendan t la descente, le tube fixé 
dans l 'axe du vase . 

La base supér ieure de ce p longeur est munie de t ro is pe-
tites douilles équidis tantes du cent re , qui por ten t chacune 
une pet i te "tige d 'af f leurement en acier doré , analogue à 
celle de l ' appare i l de Hasse ler . Ces petites t iges sont r e -
liées p a r u n e a r m a t u r e horizontale à t ro is b ranches , au 
milieu de laquelle est vissée la tige pendante qui t raverse 
le p longeur et le vase , et se t e rmine à u n décimètre a u -
dessous du fond de celui-ci p a r u n anneau destiné à rece-
voir le crochet de suspens ion d u bass in des poids . L 'opa -
cité du vase ne permet t ra i t pas , comme dans l ' hydros ta t 
amér ica in , de voir d i rectement quand l 'a f f leurement a l ieu; 
voici ce qu 'a imaginé M. Kœppelin p o u r a r r iver au 
même résu l ta t . En dessous du vase, la t ige de suspension 
descend entre deux échelles vert icales de divis ion, e t porte 
une règle horizontale qui suit tous ses mouvemen t s et i n -
dique, pa r conséquent , su r ces échelles la quant i té d ' im-
mersion du p longeur ; le milieu des échelles correspond 
au point d 'eff leurement . Gette par t ie de l 'apparei l , ainsi 
que le bassin des poids , sont enfermés dans une cage de 
verre sur laquelle est placé le vase à l iquide e t dont 'le 
fond supér i eu r est nécessai rement mun i d ' un t r ou pour 
laisser pa s sé r la t ige de suspens ion . 

Afin d 'empêcher que le vase pe rde t r o p d 'eau p a r l ' é v a -
porat ion à l 'air l ibre , u n couvercle à bords re t roussés des-
cend presque au contact de la sur face du l iquide et repose 
su r des chevilles convenablement disposées . Ce couvercle 
por te des douilles qu i donnent passage aux peti tes t iges d ' a f -
fleurement et p a r lesquelles on in t rodu i t de l ' eau toutes 
les fois que, pour u n e cause quelconque, son niveau n o r -
mal a baissé. 



D'après 1VI. Kœppe l in , pour un hydros ta t de précision, 
l 'eau du vase dev ra contenir 1/50 d 'a lcool ; ma is cette 
précaut ion est inut i le toutes les fois que l ' i n s t rument est 
destiné à des pesées d e 4 à 10 k i logrammes . 

L ' ingénieux appa re i l du physicien de Colmar rend 
tous les j o u r s d ' incontes tables services d a n s les filatures 
et manufac tu re s de t i s su s de l 'Alsace, et ne t a rde ra pas 
sans doute à r e c e v o i r , dans d ' au t res indus t r ies , les 
mêmes appl icat ions . 

2 

Nouveau système de communications télégraphiques 
au moyen de l 'eau. 

Un jeune phys ic ien , M. de Lucy , a t rouvé d a n s l 'emploi 
de l 'eau u n nouvel a g e n t p o u r la t r ansmiss ion des signaux 
té légraphiques : il v o u d r a i t remplacer p a r ce moyen l'élec-
tricité p o u r les communica t ions s o u s - m a r i n e s . 

Supposons deux t u b e s ver t icaux rel iés en t re eux à leur 
par t ie infér ieure p a r u n au t r e tube t r ansve r sa l ; si l'on 
verse de l 'eau d a n s ce t apparei l , le l iquide p r e n a n t son 
niveau dans les deux tubes , s 'é lèvera à u n e même hau-
teur . Cette d i spos i t ion offre déjà à l 'espr i t l ' idée de la 
const ruct ion d ' u n t é légraphe . E n e f f e t , si l 'on donne 
au tube t r a n s v e r s a l u n e longueur indé terminée , le phé-
nomène d 'équi l ibre des colonnes l iquides se p rodu i -
san t t ou jou r s et d ' u n e manière invar iable , il suffirait 
d 'é tabl ir le long de c h a q u e tube u n e échelle g r a d u é e dont 
chaque division s e r a i t représen tée pa r une le t t re ou 
un s igne quelconque : en modifiant à son g r é la hau-
teur de la colonne d 'émiss ion , la colonne de réception 
s 'abaisserai t ou s ' é l ève r a i t , de man iè re à se fixer à 
la hau teur du s igne co r respondan t au point où se serait 
arrêtée la colonne d ' envo i . Ce premier moyen , que M. de 

Lucy n ' indique qu 'en passant , en ra ison de sa t rop g rande 
len teur , peut être remplacé pa r deux au t res p lus p ra t iques 
et p lus rap ides . 

Si, à l 'une des extrémités du tube , l ' apparei l que n o u s 
avons décri t p lus hau t r e s t an t le même, on place une a m -
poule pleine d 'eau et communiquan t avec l ' un des tubes 
ver t icaux, cette ampoule , comprimée p l u s ou moins é n e r -
giquement , chassera dans l ' in tér ieur d u tube une certaine 
quant i té d 'eau qui fera monter p l u s ou moins la colonne 
de récept ion. Ce moyen, bien supér ieur au p remie r , p r é -
sente néanmoins quelques difficultés pra t iques . Si l 'on 
voulait obtenir dans le tube de récept ion u n mouvemen t 
de va -e t -v i en t assez net et ' assez r ap ide pour donner un 
résul ta t p r o m p t et facile à saisir , il f aud ra i t f a i re u s a g e 
d ' un moyen de compression t rès -énerg ique . Mais alors son 
action cont inue sur tout le sys tème de l ' appare i l a m è n e -
ra i t nécessairement des désordres p rovenan t de la dé t é -
rioration rap ide de l ' i n s t rumen t et des condui t s . 

Le moyen de communicat ion que M. de Lucy présente 
comme le mei l leur , lè p lus rap ide e t en même temps le 
plus s imple, consiste dans l 'emploi de la percussion. 

Si, aux deux extrémités du tube de communica t ion , on 
établit à la place des tubes ver t icaux des réc ip ien t s p le ins 
d ' eau et fermés à leur part ie supér ieure , soit p a r u n e 
feuille t rès -mince de cuivre, soit pa r une m e m b r a n e de 
caoutchouc, les phénomènes obtenus pa r ce nouveau sys -
tème changent complè tement de carac tè re et p résen ten t 
des résu l ta t s bien supér ieurs à ceux ob tenus à l 'aide des 
niveaux ou de la press ion < 

En effet, si l 'on f r a p p e avec u n e baguet te su r l 'une des 
membranes tendues à l 'une des extrémités du tube, la v i -
brat ion p rodui te dans la masse l iquide se p ropage dans 
l 'apparei l avec une vitesse prodigieuse et vient soulever la 
membrane placée à l 'extrémité opposée. P lus i eu r s coups 
f rappés consécutivement, e t se succédant avec u n e t r è s -



grande rapidi té , p r o d u i s e n t s u r la m e m b r a n e opposée des 
vibrat ions abso lument iden t iques . 

Ce résul ta t est facile à comprendre ; il ne s 'agi t p lus ici, 
en effet, d ' un dép l acemen t p lus ou moins cons idérab le du 
l iquide, phénomène q u i , p o u r se p rodu i r e , demande un 
t e m p s assez long , s u r t o u t pour .de g r a n d e s d i s tances . Av?c 
la percuss ion , la m a s s e l iqu ide , s ans se dép lace r , éprouve 
pa r le choc une v i b r a t i o n r ap ide , qui , se p ropagean t de 
p roche en proche , é b r a n l e success ivement tou tes les molé-
cules de la colonne l iqu ide . Or, on sait q u e les ondes 
l iquides se p ropagen t a v e c une vi tesse de 1330 m è t r e s par 
seconde. 

Un apparei l à p e r c u s s i o n , établi en t re Calais et Douvres, 
met t ra i t d ix-hui t s e c o n d e s environ p o u r t r a n s m e t t r e la 
première v ibra t ion ; l e s a u t r e s se su ivra ien t instantanément 
et avec la vitesse i n t r i n s è q u e qui l eur se ra i t donnée au 
point de dépar t . De l ' I r l a n d e en A m é r i q u e , la première 
vibrat ion l i q u i d e , s u i v i e de p r è s p a r t o u t e s les autres, 
ne met t ra i t pas p lus d ' u n e demi-heure à fa i re la tra-
versée . 

Le sys tème p roposé p a r M. de Lucy p o u r inscr i re les 
dépêches au m o y e n d ' u n e colonne d ' e a u s ' é t endan t de 
l 'une à l ' au t re s ta t ion s e r a i t bien s imple. Chaque pulsation 
de la m e m b r a n e de r écep t i on ag issan t s u r u n pet i t levier, 
celui-ci s 'élève et s ' a b a i s s e a l t e rna t ivement . Si à l'extrémité 
de ce levier on a d a p t e u n e pointe t r açan te , la dépêche 
vient s 'écr i re d ' e l l e -même s u r u n e bande d e pap ie r qui se 
déroule cont inuel lement au moyen d ' un r o u a g e d'horloge-
r ie , comme dans le s y s t è m e du t é l ég raphe électrique de 
Morse. 

M. F a u r e , p r o f e s s e u r à l 'École cent ra le des a r t s et 
m a n u f a c t u r e s , p o u r encourage r l e j e u n e physicien à 
poursu iv re cette i n t é r e s s a n t e idée , a r a p p e l é que, dans 
le quat r ième vo lume d e ses Leçons de mécanique pra-
tique, le général Morin a fai t connaî tre u n e application de 

l ' incompressibil i té de l ' eau à la t ransmiss ion de s ignaux à 

distance. 

« On utilise quelquefois, dit le général Morin, l'incompressi-
bilité de l 'eau pour transmettre à de grandes distances des 
mouvements d'une faible amplitude, destinés à faire marcher 
des signaux ou à communiquer des avis. Un essai de ce genre 
a été fait sur le chemin de fer de Blackwall à Londres. Le si-
gnal du départ d'un train était annoncé à l'extrémité de la li-
gne, qui a. 5150 mètres de longueur, au moyen d'un tuyau 
d'un petit diamètre rempli d'eau ; un piston refoulait cette eau 
au moment du départ, .et la colonne liquide, à peu près incom-
pressible, faisait mouvoir rapidement, à l 'autre extrémité du 
tuyau, et aux stations intermédiaires, d'autres pistons, dont le 
mouvement se transmettait à Vaiguille d'un cadran ou à une 
sonnerie; mais aujourd'hui, pour des signaux de ce genre, on 
emploie de préférence le télégraphe électrique. » 

Application de la photographie à la levée des plans. 

Un jeune ch i rurg ien sous-aide at taché à l 'hôpital du 
Gros-Cail lou, M. Chevallier, a réal isé u n e application t r è s -
originale et t r è s -neuve de l a pho tograph ie à la levée des 
plans. L 'appare i l nouveau , que M. Chevallier désigne sous 
le n o m de planchette photographique, p e rme t t r a de faire 
t r è s - r a p i d e m e n t tous les re levés et toutes les opérat ions 
g raph iques nécessa i res à la déterminat ion complète de la 
topographie d ' u n e contrée. Un apparei l r épondan t à ces 
conditions est appelé à r e n d r e de g r a n d s services, car nos 
ingénieurs au ron t désormais entre les m a i n s le moyen de 
dresser r ap idement et avec précision le plan des local i tés 
et su r t ou t la possibili té de mul t ip l ier les copies de ce, 
p lans , pour les d i s t r ibuer à d ivers o p é r a t e u r s * L a Société 
cCencouragement, à qu i avait été adressé le t ravai l de 
M. Chevallier, a confié le r a p p o r t relatif à ce travail à 



l ' un des h o m m e s les p l u s compétents su r cette matière, à 
M. Benoît , le savan t a u t e u r du Traité de la règle à calcul, 
ancien professeur à l 'École d 'applicat ion d ' é ta t -major . 
Nous al lons donner u n e idée des disposit ions essentielles 
de la planchette photographique de M. Chevallier. 

Dès que la chambre o b s c u r e a été connue, les géomètres 
ont songé à appl iquer cet i n s t rumen t à la levée des plans, 
en y a jou tan t des cercles , des n iveaux, etc. Mais l ' instru-
ment qu i f u t cons t ru i t d a n s cette vue , et qui reçu t le nom 
de tachi-goniomètre était vo lumineux et embar ra s san t ; il 
fallait dess iner la perspec t ive au c rayon su r u n e glace 
gommée , ce qu i p r ena i t beaucoup de temps . La rapidité 
que l 'on croyait obtenir avec cet apparei l n ' a y a n t p u être 
réal isée, 1 etachirgoniomètre ne reçut que for t peu d'emplois, 
P l u s t a rd , la découver te de la chambre claire pe rmi t de 
d iminuer le volume de l ' appa re i l ; auss i ce problème fut-il 
r ep r i s pa r p lus ieurs ingén ieurs , et de nos j ou r s notamment 
p a r M. Lauss idat , c o m m a n d a n t d u génie à l 'École poly-
technique , qu i obt int de b o n s résul ta t s en combinan t d'une 
man iè re ingénieuse la c h a m b r e claire avec la planchette. 
Mais M. Lauss ida t n ' a p p l i q u a ce pr incipe qu 'à la levée ex-
pédit ive des p lans p o u r l e s opéra t ions mili taires. 

La découver te de la pho tograph ie , qui pe rme t de rele-
ver , en u n t r è s - cour t espace de t e m p s , de g randes éten-
dues de t e r ra in , est enfin venue appor te r l 'é lément de ra-
pidi té qui avait fait , dé fau t jusqu ' ic i pour la levée des plans. 
Cependant , ma lg ré les p romesses de l a théor ie , la pratique 
avait jusqu ' ic i r encon t r é de grandes difficultés p o u r cette 
applicat ion de la pho tograph ie a u x opéra t ions géodési-
ques . On sait que les pa r t i e s de l ' image de la chambre 
obscure qui sont s i tuées s u r les bords de l 'objectif , éprou-
vent tou jour s des déformat ions qui amènent de grandes 
inexact i tudes q u a n d on f a i t embrasse r p lus d 'une dizaine 
de degrés au champ de l ' i n s t rumen t . Cette difficulté avait 
a r rê té les opé ra t eu r s et amené l ' abandon de tou t procédé 

de ce g e n r e ; M. Chevallier a eu le mérite d 'en t r iompher . 
Son appare i l permet de relever avec la p lus grande exac -
t i tude les points si tués su r presque toute l 'é tendue de l 'ho-
r izon, en conservant à ce relevé toute sa précision géomé-
t r ique . Voici les dispositions de l à planchette photographique 
de M. Chevallier. 

Sur le t répied solide de la planchette ordinaire , est i n -
stallée une chambre obscure qui peut t ou rne r au tour de 
l 'axe de cette p lanchet te , de manière à venir se met t re 
successivement en r ega rd de tous les points de l 'horizon. 
La glace collodionnée qui doit recevoir l ' image pho togra -
phique négative, présente une fo rme concave, demi-ci rcu-
laire ; elle peut t o u r n e r au tou r de son axe, et deux volets 
ou écrans mobiles, disposés la téralement , peuvent l imiter 
au tan t qu 'on le veut l ' image qui vient se fo rmer su r cette 
p laque . I l résul te de là qu 'en fa isant tourner au tou r de son 
axe la plaque impress ionnable p a r la lumière , on peut , en 
dir igeant successivement l 'objectif vers les différents points 
de l 'horizon, obtenir u n e série de tableaux part iels dont 
l 'ensemble consti tue une sor te de panorama de la localité. 

a Que faudrait-i l , dit M. Benoît, dans son rappor tà la Société 
d'encouragement, pour que cet ensemble, tout en montrant l'as-
pect des divers signaux servant de sommets aux triangles du 
réseau de la carte à lever, visibles de la station occupée par la 
planchette photographique, donnât, en même temps, la pro-
jection graphique horizontale des angles embrassés par la di-
rection de ces signaux ? 11 suffirait évidemment que l 'image 
des verticales de ces derniers fût tracée dans les vues par-
tielles dont ils faisaient partie ; et que ces images, qui se croi-
seront par construction au centre même de la plaque, compris-
sent entre elles des angles égaux aux azimuts correspondants 
mesurés à la station ; et c'est précisément un tel tracé g ra -
phique que M. Chevallier obtient immédiatement, avec la 
planchette photographique, par des dispositions tr&s-simples. 

1° L'image de la verticale du signal observé est fournie par 
l'interposition d'un crin fin tendu verticalement entre la plaque 
et l'objectif, et passant par l'axe de ce dernier et par l'axe de 



rotation de la plaque, parce que le plan que ces axes et le crin 
déterminent passe par la verticale du signal ; 2° les angles azi-
mutaux sont reproduits à l'aide d'un cercle denté, formant le 
plateau du trépied de l ' instrument , et d'une communication de 
mouvement entre ce cercle denté rendu fixe dans l'espace et 
celui du cadre de la plaque. 

Cette communication est composée de deux petits arbres se 
croisant à angle droit, communiquant ensemble par deux peti-
tes roues d'angle, et mun i s chacun d'un pignon cylindrique 
engrenant celui de l ' a rbre horizontal avec le cadre vertical de 
la plaque, et celui du cadre vertical avec le cercle denté hori-
zontal fixe du trépied. Ces engrenages étant combinés de telle 
sorte que la plaque fasse une révolution entière autour de son 
axe, pendant que le corps du daguerréotype fait exactement 
un tour d'horizon, il es t évident que, pour que l'axe optique 
de l'objectif passe de la verticale de l 'un des signaux à celle 
d'un autre signai quelconque, il faut nécessairement que cet 
axe décrive un angle égal à celui compris entre les deux plans 
verticaux passant par ces signaux, angles que les dispositions 
mécaniques adoptées pa r M. Chevallier feront décrire exacte-
ment par la plaque, et embrasse, sans erreur possible, par les 
images des verticales de dis signaux, si la transmission de 
mouvement se fait sans temps perdu. 

Ainsi se trouve ingénieusement résolu le problème du tracé 
photographique des éléments d'une carte topographique tels 
qu'on lss obtiendrait avec la planchette ordinaire et-sans ris-
que d'erreur; parce que l ' instrument de M. Chevallier donne le 
moyen de s 'assurer avan t de recevoir l ' image daguerrLnne, 
que le plan vertical de l 'axe de rotation de la plaque, de l'axe 
optique et du crin, passe réellement par le sommet d'un signal 
proposé. Cette condition essentielle s'obtient en dirigeant vers 
le signal une lunette plongeante établie extérieurement, et 
dont l'axe optique particulier peut se mouvoir dans le plan du 
crin, de l'axe de rotat ion de la plaque et de l'axe optique de 
l ' instrument. » 

I ndépendammen t d e ses avan tages - sous le double rap-
po r t de la p r o m p t i t u d e et de la préc is ion , ce nouveau sys-
tème de levée des p l a n s pe rme t t an t d 'ob ten i r avec l'image 
photographique néga t ive au t an t d ' ép reuves posi t ives qu'on 
le désire, on p o u r r a m e t t r e s imu l t anémen t à la disposition 

de divers opéra teurs les vues que l 'on au ra a insi ob te -
nues . 

La levée des p l ans n 'es t pas d 'a i l leurs la seule appl ica-
tion que cet in s t rument p o u r r a recevoir . Avec quelques 
modificat ions for t s imples , la planchette photographique 
serv i ra à r ep rodu i re les d ivers épisodes, p resque s imul ta -
nés , d 'une action généra le qu i se passe au tou r de cet in-
s t rumen t . Une batail le, un engagement , le passage d ' un 
fleuve pa r une a rmée , en un mot , t ous les inc idents d 'une 
campagne dont on veut conserver l ' image précise et r igou-
reuse , seront a isément f ou rn i s p a r cet i n s t rumen t , qui 
r épond ainsi à u n e indication qui n ' ava i t j ama i s pu être 
rempl ie j u squ ' à ce j o u r . L 'appare i l de Garel la p o u r la 
pho tograph ie panoramique donne bien en effet des vues 
panoramiques 1 , ma i s il ne sau ra i t fou rn i r en m ê m e temps, 
comme la planchet te de M. Cheval l ier , les mesu re s géo-
métr iques des différentes par t ies de cette vue. 

# 

4 
Nouvel aéromètre de M. Jeannel. 

Lorsque des l iquides de densi té différente sont en é q u i -
l ibre dans des vases c o m m u n i q u a n t s , les h a u t e u r s des 
colonnes de ces deux l iquides sont en t re elles»en ra ison in-
verse de leurs densi tés . La simple application de ce p r in -
cipe de phys ique permet t ra i t de déterminer la densité d 'un 
liquide quelconque. Il suff i rai t de p r e n d r e u n tube r e -
courbé en deux branches c o m m u n i q u a n t en t re elles, de 
placer le l iquide dont il s 'agi t dans l 'une des b ranches de 
ce tube , et dans l ' au t re b r a n c h e de l ' eau dist i l lée; en divi-
san t la hau teu r de la colonne du l iquide m i s en>expérience 

1 Voy. l'Année scientifique, 3e année, t. I. p. 92. 
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pa r la hau teur de la colonne d 'eau, on au ra i t la densité 
cherchée. 

Mais la m e s u r e exacte des colonnes l iquides exige certai-
nes p récau t ions ; de p l u s , l ' in t roduct ion des l iquides dans 
des tubes et l eur évacuat ion de ces tubes donnent lieu à 
d ivers emba r r a s , de telle sor te que le pr inc ipe que nous 
venons de r a p p e l e r , m a l g r é son exact i tude r igoureuse , 
n 'a pas été appl iqué j u s q u ' à p résen t à la détermination 
pra t ique de la dens i té des l iquides. M. Jeannel , professeur 
à l 'École secondai re d e médecine de B o r d e a u x , a imaginé 
u n e disposit ion ingén ieuse , qui permet de déterminer la 
densité d ' un l iquide p a t l 'applicat ion de ce pr inc ipe . 

L ' i n s t r u m e n t c o n s t r u i t pa r M. Jeannel se compose de 
deux tubes c o m m u n i q u a n t entre eux p a r l ' intermé-
diaire d 'une colonne de mercure contenue dans le fond 

. d ' un vase et qu i les sépa re l 'un de l ' au t re . Les deux b ran -
ches du t u b e é tant rempl ies d 'eau distillée, si dans l'une 
des b ranches , à l 'a ide de «^pos i t i ons opéra to i res par t icu-
lières que n o u s omet tons ici, on remplace l 'eau p a r un li-
quide p lus dense , il f a u d r a de cet au t r e l iquide une co-
lonne d 'une m o i n d r e h a u t e u r pour faire r emon te r l'eau 
distillée au po in t où elle était soutenue p r é c é d e m m e n t ; si, 
au contra i re , le l iquide ve r sé d a n s le même tube est moins 
dense que l ' eau dist i l lée, il en f a u d r a u n e colonne d'une 
p lus g r a n d e h a u t e u r , l a hau teu r des colonnes l iquides dans 
les vases c o m m u n i q u a n t s étant en ra ison inverse des den-
sités de ces l iquides . 

L'échelle collée su r ce tube donne d ' abo rd la densité, ou 
le volume p o u r le m ê m e poids que l ' eau expr imé en 
g r a m m e s ; elle donne a u s s i en r e g a r d le vo lume du kilo-
g r a m m e en cen t imè t res cubes , pu isque le cent imètre cube 
est la millième par t i e d u k i logramme d 'eau . 

L ' i n s t rumen t n o u v e a u imaginé pa r M. Jeannel est d'un 
maniement moins commode que les a réomèt res flotteurs ; 
ma is il donne des indicat ions beaucoup p lus rappro-

chées de l 'exact i tude, puisqu ' i l permet de constater ai-
sément une différence de densité de cinq millièmes et de 
tenir compte, pa r une simple soust ract ion, des correct ions 
nécessitées p a r les var ia t ions de tempéra ture , excepté tou-
tefois pour les l iquides alcooliques, qu i exigent l 'emplçi 
de tables de correction. 

Nouvelle méthode p o u r d é t e r m i n e r le poids spécif ique 
des corps solides. 

Voici une nouvelle méthode due à un professeur de p h y -
sique de Sa in t -Pé te rsbourg , M. Meyer, p o u r déterminer e t 
vérifier le poids spécifique des co rps . 

Le procédé expér imental destiné à donner le poids s p é -
cifique d ' un corps revient tou jours à dé terminer exacte-
ment , soit le poids, soit le volifme d 'eau exactement équ i -
valant au volume du corps soumis à l 'expérience. 

P o u r obtenir r igoureusement le vo lume d 'eau équ iva-
lent au vo lume du corps expérimenté, M. Meyer a fait une 
ingénieuse application du s iphon. Après avoir- rempl i 
d 'eau u n vase, on fixe dans son in tér ieur la p lus courte 
branche d ' un s iphon, l ' au t re b ranche se t r ouvan t ho r s du 
vase. On aspire l 'eau d a n s le s iphon, le l iquide s 'écoule un 
moment , et s ' a r rê te dans le t uyau , si l ' apparei l est t r a n -
quille. On p longe alors d a n s le vase lé co rps dont il s 'agit 
de déterminer le vo lume, .e t p a r l a chute de ce corps au 
sein de l !eau, dont il déplace Une certaine quant i té , l 'eau 
s'élève dans le s iphon et recommence à couler pa r ce 
•siphon dans un pet i t vase placé sous la plus longue b ran -
che. Le volume d 'eau ainsi recueillie représen te évidem-
ment le volume exact du corps , et p a r conséquent , p e r -
met de déterminer la densité cherchée. 

M. Meyer a vérifié p a r ce procédé p resque tous les 



chiffres obtenus p a r les anc iennes mé thodes , et il a con-
staté u n e concordance p a r f a i t e de tous ces nombres : 
il pense que cette m é t h o d e permet t ra i t de déterminer 
avec avantage les poids spécif iques des m i n é r a u x , et en 
général , des corps que l eu r volume empêche de soumettre 
à la balance h y d r o s t a t i q u e . 

Des recherches , basées s u r la théor ie de la capillarité, 
ont pe rmis à M. Meyer d ' é t a b l i r , d ' u n e m a n i è r e précise , 
quel doit être le d i a m è t r e du s iphon employé pour ce 
genre de déterminat ions . 

Nous n ' avons p a s besoin de faire r e m a r q u e r que la mé-
thode précédente a l ' inconvénient de n e pouvoi r s 'appli-
pl iquer aux corps spéc i f iquement p lus légers que l ' e a u . 

Autre méthode pour la déterminat ion promptë et approximative 
du poids spéci l îque des corps solides. 

On doit à M. Osann , phys ic i en a l l emand , u n e méthode 
fondée su r le m ê m e p r i n c i p e que la p récéden te mais qui 
est d 'une application p l u s s imp le . 

Dans un tube 'd ivisé en cen t imè t res cubes on verse assez 
d 'eau pour que , q u a n d on y fe ra tomber le co rps solide, il 
soit ent ièrement r ecouve r t d ' eau ; on p r e n d le poids absolu 
de ce corps , et l 'on fixe b i en s u r le tube le n iveau supérieur 
de la colonne d 'eau ; on f a i t alors tomber le co rps solide 
au fond du t u b e ; le v o l u m e de l 'eau s ' accro î t d u volume 
du corps solide que l ' on d é t e r m i n e en p r e n a n t la différence 
en t re le volume actuel de l ' eau dans le t u b e et le volume 
pr imit i f . Divisant a lors le po ids absolu p a r le vo lume ex-
pr imé en cent imètres c u b e s , on aura le poids spécifique du 
corps . Exemple : l 'eau occupa i t dans le tube 3 0 centimètres 
cubes ; on y a fait p longe r u n f r a g m e n t de b â t o n de soufre 
nesant 1760 g r a m m e s ; l ' e a u a monté de 9 cent imètres; 
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divisant le poids absolu, 17,60 pa r 9 , on a 1,95 pour le 

poids spécifique du soufre . 

De la température des végétaux. 

La déterminat ion de la t empéra tu re des végétaux et celle 
des var ia t ions d iurnes mensuel les et annuel les auxquelles 
elle est soumise, ainsi que l 'é tude des causes qui les p r o -
duisent , ont été, depu i s p lus ieurs années , l 'objet des r e -
cherches de. M. Becquerel , qui a imaginé les apparei ls 
thermo-é lec t r iques à l 'aide desquels on peut dé t e rmi -
ner avec u n e g rande précision la t empéra tu re des v é g é -
t a u x . 

Duran t l 'hiver de 1859, les moyens d 'expér imenta t ion 
ont été perfect ionnés , les observat ions mult ipl iées et c o m -
parées à celles f a i t e s ' à Genève de 1796 à 1800, p a r 
MM. Pictet et Maur i ce , pu i s discutées, et les résu l ta t s 
cons t ru i t s g raph iquemen t afin d 'en mieux sais i r les r a p -
p o r t s . M. Becquerel est a insi ar r ivé à la solution d 'une 
impor t an te question de phys ique végétale. 

Au siècle dern ier , p lus de onze mille observat ions fa i tes 
'à Genève dans de t o n n e s condi t ions , pendan t les années 
1796, 1797, 1798, 1799 et 1800, démont rè ren t que la tem-
pé ra tu re moyenne annuel le d ' un g ros mar ronn i e r , à 16 cen-
t imètres de p ro fondeur , était la même que celle de l ' a i r . P l u s 
t a rd , en s ' a p p u y a n t seulement su r quelques sér ies d 'obser-
vat ions, on en avait conclu que l ' a rb re avait en hiver u n e 
t empéra tu re moyenne p lus élevée que celle de l ' a i r , et en 
été, au con t ra i r e , u n e t empéra tu re moindre . On admi t 
aussi tôt , pour expliquer ces effets, que les l iquides asp i rés 
p a r les racines et qui const i tuent p lus t a r d la séve, étant 
p lus chauds que l ' a i r en hiver et p lus f ro ids en été, d e -
vaient se met t re en équilibre de t empéra tu re avec l ' a rbre . 
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M. Becquerel a d é m o n t r é que cette explication était inad-
missible , et qu' i l fa l la i t chercher dans l 'air la cause de la 
chaleur végétale. 

Quant à la cha leur p r o p r e des végétaux résul tan t des 
réact ions chimiques q u i on t lieu dans les tissus^ È\e a été 
inappréciable, les m o y e n n e s des t empéra tures dans l 'arbre 
é tant égales à celles d a n s l 'a ir . 

En j e t an t les yeux s u r les courbes qui représentent les 
t empéra tu re s m o y e n n e s , on voit qu 'en hiver et en été, 
celles relat ives à l ' a i r présentent de grandes inflexions, 
t and i s que les courbes de l ' a rbre ont des al lures p lus uni-
f o r m e s , ce qui d é m o n t r e que les variat ions de t em-
pé ra tu re dans l ' a i r s o n t p lus considérables q u e celles 
dans l ' a r b r e , quo ique la t empéra tu re moyenne soit la 
même. 

Les courbes des va r i a t ions mont ren t que les heures des 
maxima et des minima de tempéra ture ne sont pas les 
mêmes dans l 'a i r et d a n s l ' a rbre ; dans l 'a i r , le maximum 
a lieu suivant la sa ison, de deux à trois heu res de l 'après-
mid i ; dans l ' a rb re , au coucher du soleil. Les observations 
n ' ayan t pas été con t inuées à Genève p lus t a rd , on ne put , 
dé te rminer au ju s t e l ' h e u r e des maxima. 

M. Becquerel a r e p r i s ses expériences, pendan t l 'hiver 
de 1859, au Jard in des p lan tes de Par i s , en introduisant 
des the rmomèt res é lec t r iques et des the rmomèt res ordi-
naires , à d iverses p r o f o n d e u r s dans les a r b r e s , et se 
met tant à l 'abri de t ou t e s les causes per turba t r ices . Il a 
recueilli euvi ron mil le observat ions , lesquel les , réunies à 
ses observat ions an t é r i eu re s et à celles de Genève, l'ont 
condui t aux conséquences suivantes : 

Les t empéra tures moyennes , mensuel les et annuelles de 
l 'air et des a rb re s sont les mêmes, quel que soit le diamètre 
de ces de rn i e r s ; p lus le d iamèt re est peti t , p lus l 'équilibre 
de t empéra tu re s 'é tabl i t p r o m p t e m e n t dans les feuilles ; il 
a lieu en peu de t e m p s , dans les b ranches p lus ta rd , et 

enfin dans le t ronc et les rac ines , après un temps p lus ou 
moins long. 

La chaleur dégagée dans les réactions chimiques produi-
tes dans les t issus des végétaux, n 'exerce p a s d ' influence 
appréciable su r leur t empé ra tu r e moyenne . 

Les variat ions de t empéra tu re sont "beaucoup plus éten-
dues dans l 'a i r que dans les a rb re s d ' un certain d iamètre . 
P e n d a n t l 'hiver de 1859 , la var ia t ion de la t e m p é r a t u r e , 
dans l 'a i r , de neuf heures du soir à neuf heures du mat in , 
a été de 0m ,81 dans l ' a rb re de 0°,19, à 0 m , I 7 de profon-
deur , et de 0 ° , l , ' à 0 m , 29. La variat ion à ces p ro fondeurs , 
a donc été q u a t r e et hu i t fois mo ind re que dans l 'a ir . 

Le max imum de t empéra tu re dans l 'a i r a lieu de deux à 
trois heures de l ' ap rès -mid i , suivant la saison ; d a n s un 
mar ronn ie r de 0m ,58 de d iamètre , par exemple, il a lieu 
entre neuf heures du soir et minui t . 

L 'a tmosphère est donc la source nature l le où les v é g é -
taux puisent la chaleur qu i consti tue leur état calorif ique, 
et dont ils ont besoin pour exécuter toutes les phases de 
leur existence. Ils se t rouvent dans le même cas que les 
poissons , qui ont sensiblement la même t empéra tu re que 
celle du milieu dans lequel ils vivent ; ma i s , comme ces 
derniers possèdent la locomot ion, ils peuvent , en s 'é levant 
vers la sur face de l ' eau ou en s 'en é loignant , sé journer 
dans la zone l iquide possédant u n e t empéra tu re qui con-
vient à leur const i tut ion ; les végétaux, au cont ra i re , sont 
obligés de subir la t empéra tu re du mil ieu, s ans pouvoir 
s 'y sous t ra i re . 

8 

Expérience d 'optique permet tan t d'obtenir d ' une seule épreuve 
photographique la sensation d 'un corps en relief. 

Un jeune observateur , M. Athanase Boblin, a publié 
dans les Mémoires de l'Académie royale de Belgique, une 



expérience cur ieuse et q u i peu t t rouver des applications 
pra t iques . Il s 'agi t d ' u n e manière nouvelle d 'ob ten i r la 
vision en relief avec u n e seule image, c ' e s t - à - d i r e de p ro -
dui re sans s téréoscope et à la vue s imple, l ' i m p r g s i o n du 
relief. 

On sait que le relief p rodu i t à l 'a ide d u stéréoscope, 
dans les doubles é p r e u v e s pho tog raph iques , est dû à ce 
que chacune des deux i m a g e s représen te le m ê m e objet vu 
avec une perspective différente, ma i s co r r e spondan t avec 
l 'axe optique de chaque œil , absolument comme si chaque 
œil de l 'observateur v o y a i t isolément l 'objet l u i - m ê m e . Dès 
lors il semble p a r a d o x a l d e chercher à obteni r le relief au 
moyen d 'une seule ép r euve pho tograph ique . I l n ' en est 
r ien p o u r t a n t , et n o u s avons déjà fai t conna î t re ici plus 
d ' un moyen imaginé p a r les physic iens p o u r p r o d u i r e l'ef-
fet du relief avec u n e seule image . La nouvel le méthode 
trouvée p a r M.- A t h a n a s e Boblin mér i te d ' ê t re citée, car 
elle produi t cet effet d ' u n e manière t rès - in tense . 

On p rend une l u n e t t e t e r r e s t r e o rd ina i re , c 'es t -à-dire 
composée d ' un ocula i re q u a d r u p l e , dit de Dolloncl, e t d'un 
objectif achromat ique d o n t o n a soin p réa lab lement de re-
tirer le ver re concave ; p a r ce moyen on d i m i n u e la dis-
tance focale de l 'objec t i f , ce qui évité le dép lo iement excessif 
qu'i l f audra i t donner à la lunet te , vu la t r o p faible dis-
tance de l 'objet à l aque l l e on opère. On se p lace avec cette 
•lunette,-qui dès lors n ' e s t p lus ach romat ique , à environ 
ln>,50 de l ' épreuve, q u i r ep résen te , p a r exemple , u n por-
t rai t , et l ' on vise ce p o r t r a i t comme s'il s ' ag issa i t d'un 
objet si tué au loin. 

Comme la lunet te d o n t on se ser t n ' e s t p l u s achroma-
tique, il est évident que . les l ignes doivent p a r a î t r e irisées. 
P o u r obvier à ce g r a v e inconvénient , il est indispensable 
d 'opérer dans u n e c h a m b r e t r è s - s o m b r e , ou mieux la 
nu i t , en écla i rant l e p o r t r a i t à l 'aide d ' u n e l ampe . Cette 
condition étant r e m p l i e , le relief a t te int t o u t e sa vivacité, 
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la peau pa ra î t se revêt i r de sa carnat ion na ture l le , et i l 
semble qu 'on puisse toucher réel lement la pe r sonne en 
é tendant la ma in . L' i l lusion est complète, et i l est p resque 
impossible de reconna î t re que ce que l 'on a devant soi est le 
résul ta t d e l à t r ans fo rmat ion d 'une de ces épreuves peti tes, 
plates," rousses , b la fardes , comme celles que p r o d u i t t rop 

souvent la photographie . 
La nouvelle méthode imaginée p a r M. Athanase Boblm, 

p o u r obtenir le relief à l 'aide d 'une épreuve un ique et avec 
un grossissement variable à volonté, sera uti le aux peintres 
et dess ina teurs , lorsqu ' i l s ' a g i r a , pa r exemple , de fa i re le 
por t ra i t d 'une personne en n ' a y a n t sous les yeux qu 'une 
seule épreuve photographique du modèle. 

• ' . • * * 

Persistance des images sur la ré t ine . 

M. le professeur Stevelly cite deux c a s r emarquab les de 

la pers is tance des images su r la rét ine. 

Une première fois il avait assisté dans la j ou rnée au dé-
par t d 'un" essa im d 'abe i l les , il avait longtemps r ega rdé 
ces mill iers d ' insectes volaOts, pendan t qu ' i l s tourbi l lon-
naient dans l ' a i r . Or, le soir , au momen t de se coucher , il 
revi t dist inctement cette même nuée d 'abeil les exécutant 
les mêmes mouvements : res tée la tente pendan t toute 
l ' ap rè s -mid i , cette image s 'étai t réveillée t ou t à coup avec 
une intensi té v ra imen t ex t raord ina i re . 

La seconde fois, il avait je té les yeux , sans s 'en douter , 
su r une enseigne t rès -v ivement éclairée par les r a y o n s 
directs du soleil ; r i en de ce que l 'enseigne por ta i t ne lui 
était appa ru ; mais comme il s 'éloignait en Compagnie d ' un 
de ses a m i s , il vi t tou t à coup se dresser devant ses yeux 
l ' image d 'une p l a q u e de la i ton, su r laquelle appara issa ient 
dist inctement ces mots : John Johnson et Oie, écri ts en 
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carac tères r o u g e s de s a n g ; - i l revint su r ses pas , et vi t , 
non sans s u r p r i s e , q u e c'était bien là l 'enseigne su r l a -
quelle le soleil d a r d a i t ses rayons . 

t 
10 

Nouvelle expérience pour rendre manifeste le mouvement 
de rotation de la terre. 

M. P e r r o t , i n g é n i e u r , a communiqué à l 'Académie 
des sciences u n e nouvel le manière de r e n d r e manifes te le 
m o u v e m e n t de ro t a t ion d e l à terre . Depuis que M. Léon 
Foucau l t a fai t l a magni f ique expérience qui a r e n d u son 
n o m célèbre, et qu i consiste à met t re en évidence, pa r la 
déviat ion d 'un p e n d u l e oscillant, le déplacement de la 
t e r re à t r ave r s l ' e s p a c e ; depuis que, p a r l ' invention du 
gyroscope, le m ê m e physicien a r endu p lus s imple et plus 
p ra t ique la démons t ra t ion du même fai t , on a publié diffé-
r en t s moyens p o u r a r r ive r , avec p lus ou moins de p r éc i -
s ion, à la même mani fes ta t ion . Mais, de toutes les méthodes 
qui ont été p roposées p o u r r e n d r e sensible à l 'œil le mou-
vement de ro ta t ion de la terre , la p lus s imple, sinon la 
plus conva incan te , se ra celle q u ' a proposée en 1859 
M. Pe r ro t . 

P o u r r endre mani fes te le mouvement relatif de notre 
globe, M. Pe r ro t p r e n d un simple baque t circulaire rempli 
d ' eau , sol idement établi su r des suppor t s bien fixes, percé, 
au fond et à son cent re , d 'un t rou circulaire p o u r l 'écou-
lement de l 'eau. D ' ap rès les théories de l 'hydrau l ique , les 
par t icules de l ' eau con tenue dans le baque t , m a r c h a n t des 
bords ve r s le cen t re au moment de l'écoulement," au lieu 
de suivre le r ayon qu i va de la circonférence au centre du 
l iquide, doivent se po r t e r vers la droi te . Or, si l 'on répand 
à la sur face de l ' eau , et su ivant un r ayon du baquet circu-
laire, une l igne de pouss iè res ou de pet i ts corps flottants, 
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formés pa r exemple pa r de la cire de Carnauba (cire d 'Amé-
rique), on r emarque que, pendant l 'écoulement de l ' eau , ce 
r ayon , d ' abord recti l igne, se courbe su ivant une l igne dont 
les par t ies les p lus voisines du centre se por ten t sens ib le-
m e n t à droi te de la posi t ion qu'elles aura ien t occupée si 
elles eussent suivi exactement le r ayon recti l igne. Quand 
elles ar r ivent p rè s du centre d ' écou lement , elles tournen t 
en s p i r a l e , et leur m o u v e m e n t , vu des bords du ba -
que t , est encore à droi te . L ' influence du mouvement de la 
t e r re se manifes te donc p a r cette- direction que p rennen t 
les corpuscules en a r r ivan t vers le centre d 'écoulement . 

I l 

Sur la divisibilité de l'étincelle électrique : expériences 
de M. du Moncel et de M. Perrof. 

Parmi les découvertes nombreuses auxquel les ont 
donné lieu depuis peu de t emps les effets de la mach ine 
d ' induct ion de R u h m k o f f , nous en ci terons une p a r t i -
culièrement in téressante :. nous voulons pa r le r de 1a. dé -
couverte de l 'hé térogénéi té , ou plutôt de l a duplieité de 
l 'étincelle électrique qui émane de la mach ine d ' i n -
duct ion. 

Dès l ' année 1855 , M. Th. du Moncel avait observé que 
l'étincelle d ' induc t ion , au lieu de présenter à la vue u n 
simple t ra i t de feu comme l 'étincelle électrique des m a -
chines , p résen te au tour de ce t ra i t de feu une espèce 
d 'a tmosphère lumineuse , qui jou i t de la s ingul ière p r o -
priété d 'ê t re déplacée pa r u n courant d ' a i r , et même de 
pouvoir être séparée complètement du jet de feu const i tuant 
l 'étincelle p ropremen t dite pa r une forte insufflat ion qui 
n 'affecte pas même ce je t de feu. Il avait même observé 
que Cette a tmosphère possédait u n e action calorifique i n -
finiment supér ieure à celle du jet l umineux enveloppé pa r 



e l l e , et se t rouva i t te l lement liée aux effets calorifiques 
de l 'ét incelle, q u e , q u a n d ceux-ci disparaissaient par une 
cause q u e l c o n q u e , ce l l e - l à disparaissai t e l l e - m ê m e . 
M. d u Moncel en ava i t conclu que cette a tmosphère n 'étai t 
a u t r e chose q u ' u n ma te l a s d 'air échauffé p a r c o u r u pa r 
une dér ivat ion du c o u r a n t , et dans laquelle les fluides se 
t rouvaient à Y état de quantité, t and is que les je ts de feu 
ou la décharge directe possédaient ces fluides à l'état de 
haute tension. Des recherches u l tér ieures lui ont démon-
t ré : I o que l ' a t m o s p h è r e en question,, vue au microâcope, 
présente deux eff luves lumineux ( l ' u n rouge au pôle posi-
t i f , l ' au t re b leu a u p ó l e néga t i f ) séparés pa r u n e bande 
obscure et r e s s e m b l a n t en tous points à l 'étincelle d ' in-
duction échangée au sein du vide ;. 2° que le spectre de 
cette pa r t i e de l 'étincelle présente les mêmes caractères 
que celui, de la lumiè re d ' induction dans l 'a i r r a r é f i é , 
tandis que le spec t r e dés je ts lumineux est semblable à 
celui de la l u m i è r e é lect r ique provenant de la fus ion des 
métaux ; .3° q u e l ' a tmosphè re lumineuse de l'étince,lle d ' in-
duct ion se t r o u v e inf luencée pa r les a imants à la manière 
des couran t s m o b i l e s , et présente tous les caractères des 
couran t s de quan t i t é . 

E n 1859, u n au t r e physic ien , M. Adolphe P e r r o t (qu'il 
ne faut pas confondre avec l ' au teur de l 'expérience r a p -
portée dans l ' a r t ic le qui précède) , donnan t u n e p lus 
g rande extension a u x expériences de M. du Moncël, est 
p a r v e n u , non- seu lemen t à séparer, les deux par t ies de 
l 'étincelle au mil ieu de la solution de con t inu i t é , mais 
encore à les d i s jo ind re à l 'une de leurs ex t r émi t é s , de 
man iè re à ob ten i r deux circuits lumineux. I l est d 'a i l leurs 
a r r ivé à cons ta te r les mêmes effets que M. du Moncel. 

Ces r e m a r q u a b l e s phénomènes ont at t iré à jus te t i t re, 
toute l 'a t tent ion des phys ic iens . Dans la g r a n d e réu-.. 
nion scientifique (fui se tient annuel lement en Angleterre , 
et qui a eu lieu au mois de septembre 1859 à Aberdeen, 

les nouvelles expériences de M. Pe r ro t sur la disposition 
de l 'extrémité de l 'étincelle électrique d ' i nduc t ion , ont 
été accueillies par les savan ts réun is dans cette assemblée 
avec un vif sent iment de cur iosi té et d ' intérêt . 
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Nouvelle pile voltaïque au sulfate de mercure. 

On s'est occupé , en 1859 , à l ' adminis t ra t ion de nos 
l ignes de télégraphie é l ec t r ique , d 'expér imenter une n o u -
velle pile voltaïque qu i a donné d'excellents résul ta ts , 
imag inée pa r M. Mar ié-Davy, professeur de phys ique au 
lycée Bonapar t e , cgtte pi le repose su r í 'emploi du sulfate 
de m e r c u r e , destiné à remplacer les acides su l fur ique et 
azot ique de la pile de B u n s e n , dont l è man iement est dif-
ficile et e m b a r r a s s a n t , e t qu i ne donnent pas âu couran t 
électrique la constance et la régular i té nécessaires -au ser -
vice de la té légraphie . 

La pile dé M. Marié-Davy présente les mêmes d i spos i -
t ions que la pilé de B u n s e n , c 'est-à-dire est composée 
de deux liquides séparés p a r l ' in termédiai re d ' un vase 
poreux. L'eau chargée d 'acide su l fur ique dont on fait 
usage dans la pile de Bunsen est remplacée pa r de l 'eau 
p u r e , et l 'acide azot ique p a r u n e dissolution de sulfate 
de mercu re . Elle comprend donc u n vase extérieur en 
ve r re ou en fa ïence , u n cyl indre de zinc p longeant dans 
l ' e a u , u m v a s e po reux à l ' in té r ieur du cyï indfe de z inc , 
et , au milieu du v a s e p o r e u x , un cyl indre de charbon 
qui ser t de conducteur au fluide électrique dégagé. 

L'action chimique qu i p rovoque le dégagement de l 'élec-
tricité dans cette pi le , p rovien t de la décomposition de , 
l 'eau. Le zinc s 'oxyde et l ' h y d r o g è ^ rédui t le sulfate de 
m e r c u r e ; il se fai t d a n s le vase en ve r re du sulfate de 
zinc, et le mercu re méta l l ique provenant de cette réaction 



se précipite au fond du v a s e po reux . Ce m e r c u r e mé ta l l i -
que peut ensuite être repr i s ' e t t ra i té p a r l ' ac ide s u l f u r i -
que, pour obtenir du su l fa te de protôxyde de m e r c u r e , qui 
servira de nouveau à me t t r e la pile e x a c t i o n . 

La prépara t ion et l ' emploi de la pâte de su l fa t e de m e r -
cure ne présentent aucune diff icul té . On dé laye d a n s de 
l 'eau le sel préalablement b i en pulvér isé ; on laisse r e p o -
ser , on décante, et il r es te u n e masse p â t e u s e , b lanche , 
légèrement j a u n â t r e . On p r e n d ensui te le c h a r b o n conduc-
teur , que l 'on place bien au mi l i eu du vase p o r e u x , et l 'on 
rempli t complètement les v i d e s avec de la p â t e de su l fa te , 
en s 'a idant d 'une petite s p a t u l e en bois. On d i s t r ibue la li-
queur décantée dans les d i v e r s vases en v e r r e , qu 'on 
achève de remplir avec de l ' e a u pure . 

Comparée à la pile de D a n i e l l , la Nouvelle p i l e , a une 
force é lect ro-motr ice s u p é r i e u r e d 'environ u n t i e r s . La ré-
sis tance au passage du c o u r a n t est , il est v r a i , p resque 
double de celle que p résen te l a pile de Daniell , m a i s il f au t 
r e m a r q u e r que les d imens ions de cette nouvel le pile sont 
bien infér ieures : avec les m ê m e s vases en v e r r e , les m ê -
mes zincs et les mêmes vases po reux dans les deux piles, 
les deux rés is tances sera ient p robab l emen t , à p e u de chose 
près , ident iques . . . 

Dans la pile de Daniell , l a dissolut ion de s u l f a t e de cui-
vre , qui finit t ou jou r s pa r t r a v e r s e r le vase p o r e u x , se d é -
pose su r le zinc, occasionne d e s dépenses inu t i l es de m a -
tière, et oblige à des n e t t o y a g e s assez f r é q u e n t s ; le cuivre 
revivifié bouche les pores d e s vases poreux et 1<H m e t hor s 
de service. Dans la pile de M. Marié-Davy, l ' insolubi l i té 
du sulfa te dep ro toxyde .de m e r c u r e doit g a r a n t i r le l iquide 
du vase en ver re contre t ou t a u t r e dépôt . D 'a i l l eurs , si le 
sulfate employé contient , ce q u i peut a r r i v e r , u n e certaine 
quanti té de sel mercur ie l so lub le , le p a s s a g e de la solution 
à t ravers le vase poreux , loin d ' amen e r un i n c o n v é n i e n t , 
doit réal iser un avantage . Il n e peut en r é s u l t e r , en effet] 

qu 'une amalgat ion du zinc, e t , pa r suite, p lus de régu la r i t é 
dans sa dépense. 

M. Bergon, inspecteur des l ignes té légraphiques , a e s -
sayé t rente-hui t éléments de la nouvelle pile su r un fil té-
légraphique en service pe rmanen t de j ou r e t de nuit . Ces 
éléments ont fourn i la même intensi té de couran t que 
soixante éléments de Daniel l , et ils ont pu , sans aucun en-
t re t ien , faire fonct ionner les apparei ls pendan t p rès de six 
mois . Leurs dimensions étaient cependant p lus faibles que 
celles des éléments Daniell, dont les effets, dans les m ê -
mes circonstances , ne se sont ma in tenus que deux mois et 
v ingt - t ro is j o u r s . Les vases en ver re avaient 0"' ,08 de hau-
t eu r , 0" \07 de d iamèt re ; les zincs 0"',065 s u r : 0 " \ 0 5 5 et 
les vases poreux , 0™ 07 su r 0 m , 35 . La sur face du zinc est 
res tée , pendant le t e f ps de leur service, aussi nette que le 
p remier j o u r . Les nécessités de l 'entret ien se sont exac te -
m e n t bornées à l 'obl igat ion de- répare r , une fois pa r mois 
envi ron , l ' eau évaporée d a n s les vases en ver re . 

En résumé , simplicité auss i g rande dans le m o n t a g e , 
entret ien nu l t a n t qu ' i l res te du sulfa te de mercure à d é -
composer , g r a n d e propre té , ma té r i aux dépensés entière-
ment avec ut i l i té , effets cons tan ts et de p lu? longue durée , 
force électro-motrice p lus g r a n d e , ce qu i permet d ' em-
ployer moins d 'é léments p o u r p rodu i r e le m ê m e résul ta t , 
conservat ion des vases poreux , excès du p r ix de revient 
compensé pa r un p lus long exercice des mat ières e m -
ployées et p a r des p rodu i t s qu 'on peut recueillir et ut i l i -
ser , tels s & t les avantages qui semblent acquis p a r la 
pile à sulfate de m e r c u r e su r celle de Daniell , et qui la 
r end ron t par t icu l iè rement uti le p o u r le service des l ignes 
télégraphiques. 
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Diminution du prix de revient de l'électricité, par l'emploi dans les 
arts d u sulfate de z inc , ou par la réduction de ce sel. 

M. de Dôuhet , s avan t p ropr ié ta i re et ancien représen tan t 
du P u y - d e - D ô m e , a publ ié en 1859 des observat ions in té -
r e s san t e s su r les emplois à donner au sulfate de zinc fo r -
m a n t le r é s idu de l 'act ion des piles de' Volta, afin d ' aba i s -
ser le p r ix de revient de l 'é lectr ici té . 

L a g r a n d e quest ion de Vélectricité à bon marché au ra 
fai t un p a s considérable le j o u r où l 'on au ra t rouvé le 
moyen d 'ut i l iser le caput mortuumàe la pile vo l t a ïque , 
c 'est-à-dire le sulfate de z inc qui p m i d naissance dans le 
l iquide exci tateur des piles actuelles.. Il f audra i t , pour a r -
r iver à ce résul ta t , créer au sulfate de zinc un débouché 
indust r ie l , ou t r o u v e r le moyen de re t i rer avec économie 
le zinc métal l ique de ce s u l f a t e , p o u r le faire servir de 
nouveau dans les piles vo l ta ïques . 

M. de Douhet a t rouvé d a n s l 'emploi du su l fu re de b a -
r y u m le moyen d 'ut i l iser l e sulfate de zinc, ce p rodu i t si 
dédaigné, si inutile j u s q u ' à ce j o u r . Une dissolut ion dé 
su l fu re de b a r y u m versée dans la dissolution de sulfate 
de zinc p rovenan t des pi les vo l t a ïques , donne un double 
précipité composé de su l fa t e de ba ry te e t de su l fure de 
zinc. Or , le mélange d e ces deux subs tances peut être uti-
lisé dans la pe in ture . La couleur blanche de # p r o d u i t est 
si opaque, elle fo isonne te l lement sous le p inceau, qu'elle 
peut r emplacer t r è s - a v a n t a g e u s e m e n t celle de la céruse et 
d u b lanc de zinc. Le même composé pour ra i t serv i r à la 
pe in ture au silicate, de po tasse d ' après le procédé Kuhl-
m a n n . Sa finesse et son adhérence sont parfai tes dans ce 
cas, et l 'on t rouvera i t p o u r ce produi t un excellent débou-
ché si la pe in tu re p a r les silicates devenait usuelle. 
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Le même produ i t , é tant desséché, peut serv i r à la rev i -
vification du zinc métal l ique. Si l 'on calcine ce composé en 
vase clos avec 8 à 10 pour 100 de houille ou de coke, et 
autant de craie, le zinc est r é d u i t de son su l fure , et distille 
facilement. Ce qu ' i l y a de p lus remarquable et d é p l u s 
avantageux dans cette opérat ion, si elle a été conduite 'avec 
soin, .c'est que le r é s idu qu i en. provient es t précisément 
une masse nouvelle de su l fu re de b a r y u m , pouvan t , si on 
le d issout dans -l 'eau, précipi ter de nouveau le sulfate de 
zinc de ses dissojut ions p rovenan t des piles vol ta ïques . 

Le mécanisme de l 'opérat ion proposée, et qui a été mise 
en p ra t ique p a r M. de Douhet , consiste donc à précipi ter 
en quelque sor te indéfiniment de sa solution le sulfate de 
zinc à l 'é tat de su l fu re , au moyen d 'une première addit ion 
de su l fu re de b a r y # , qu i donne du sulfate de bary te et du 
sul fure d e z i n c inso lub les ; le même composé, t ra i té ensuite 
pa r la voie s é c h e r a calcination ci-dessus écrite), laisse u n 
nouveau su l fu re de b a r y u m soluble, qu i peut servir à 

.précipi ter de nouveau le sulfate de zinc des piles. E n 
d ' au t res t e r m e s , c 'est u n e navet te continuelle que l 'on éta-
blit entre les éléments de cette double décomposit ion, au 
moyen de laquelle, une fois les premières opéra t ions exé-
cutées, i l n 'es t p lus besoin d 'a jouter de nouveau , p o u r 
obtenir le métal , d'autre, su l fu re de b a r y u m que ce qu ' i l en 
fau t pour combler les pe r t e s qui a r r iven t dans tou te o p é -
rat ion chimique. 

Le zinc obtenu pa r ce procédé de revivification est ch. . . 
m i q u e m e i # p u r . La méthode qui a le mieux réuss i à M. de 
Douhet pour s a disti l lation est la m é t h o d e anglaise, qui 
consiste à disti l ler dans des creusets fe rmés et à c o n d e n -
ser le méta l dans des canons .de tôle. Elle fourn i t moins 
d 'oxyde et p a r t a n t p lus de méta l que les méthodes belge 
ou silésienne. 

Sans uti l isation de ses rés idus , il "n 'es t pas de g r a n d e 
indust r ie possible, d i t avec ra ison M. de Douhet . On peu t 



citer en exemple , sous ce r a p p o r t , l ' indl is tr ie du gaz de 
l 'éclairage et su r tou t celle d e la sucrer ie ind igène , qui , si, 
elles n 'ut i l isaient pas l eu r s r é s i d u s , cesseraient d 'exister 
dans dgs condit ions f r u c t u e u s e s . L 'ut i l i sa t ion des rés idus 
de la pile vol taïque r éa l i s e r a i t donc une g r a n d e économie 
dans la product ion de l 'é lectr ic i té , et pe rme t t r a i t de consa-
cre r cet agent à beaucoup d 'emplois qui lu i sont fermés 
au jou rd ' hu i pa r le seul obs tac le de son p r i x de revient . 
L'éclairage électr ique, p a r exemple , serai t ce r t a inement en 
cours d 'applicat ion dès a u j o u r d ' h u i , si le p rob lème de la 
production de l 'électricité à b a s p r ix avait p u être résolu. 
Les faits Signalés p a r M. d e Douhet sont un p a s impor tan t 
fait dans cette voie. 

Procédé pour détruire dans le fer le magnétisme rémanen t . 

Dans un cou r t t ravai l a d r e s s é à l 'Académie des sciences 
par un ingénieur des u s i n e s à fer d e Chà t i l l on - su r -Se ine , 
M. Gailletet, on t rouve , t r è s - m o d e s t e m e n t énoncée , une 
r emarque qui nous semble devoir exercer u n e heureuse 
influence su r la cons t ruc t i on des mach ines é l e c t r o - m a -
gné t iques , et pa r c o n s é q u e n t Sur celle des té légraphes 
électriques. M. Gailletet a t r o u v é u n e man iè r e de p r é p a r e r 
le fer exempt de ce que les phys ic iens n o m m e n t le magné-
tisme rémanent. Une cour t e expl icat ion ne s e r a p a s de trop 
pour faire comprendre ce d e r n i e r t e rme . # 

Le té légraphe électr ique e t toutes les mach ines é l ec t ro -
magnét iques en généra l , s o n t fondés s u r l'aimantation 
temporaire du fe r pa r le c o u r a n t électr ique. C 'es t en s u s -
pendant et en ré tab l i ssant d ' u n e man iè re success ive la cir-
culation de l 'électricité a u t o u r d ' u n b a r r e a u de fe r , que 
l 'on aimante e t désa imante a l te rna t ivement ce b a r r e a u de 
fer, lequel, lorsqu' i l est a i m a n t é , peut a t t i r e r u n e t ige de 

fer placée en r e g a r d , et p rodui re ainsi les peti ts effets 
mécaniques qui composent le jeu du té légraphe électrique. 
Mais cette aimantation temporaire, qui est le fondement de 
tou t apparei l é l e c t r o m a g n é t i q u e , n 'es t t e m p o r a i i ^ qu'en 
théorie. En réali té , l ' a imanta t ion , c ' es t -à -d i re le m a g n é -
t isme, n ' abandonne j ama i s in s t an tanément le f e r ; il y d e -
meure tou jour s re tenu un certain t emps , et ce reste d 'a i -
manta t ion est u n obstacle continuel à la régu la r i t é du jeu 
des apparei ls . Ce magnétisme rémanent fai t le désespoir des 
cons t ruc teurs et des physiciens. C'est donc avec bonheur 
que cons t ruc teurs et savan ts ver ra ient se réal iser l ' a s su -
rance donnée pa r M. Cailletet de la possibilité d 'obtenir du 
fer t ou t à fai t exempt de ce défaut . 

On savai t généra lement que la pu re t é du fe r est u n e con-
dition nécessaire p d f r que ce méta l soit exempt de magné-
tisme rémanent. Mais ap rès les observat ions de M. Cailletet, 
u n e seconde condition serai t également indispensable : 
c 'es t la for te agrégat ion mutuel le des molécules du fer 
provoquée p a r u n e demi-fus ion. Cet observa teur ayant 
r encon t ré dans les débr is d ' un f o u r à souder le fe r , des 
masses considérables de ce méta l agrégées sous forme de 
culot, ce qui indiquai t un ramol l issement p resque complet 
sous l ' influence d 'une h a u t e t empéra tu re longtemps p r o -
longée, reconnut que ce fer donnai t d 'excel lents r ésu l t a t s , -
pour la cons t ruc t ion des é lect ro-a imants , ce qui indiquait 
qu' i l était tou t à fai t exempt de ce magné t i sme rémanent 
dont il vient d 'ê t re ques t ion . C'est en p a r t a n t de cette r e -
m a r q u e q u # M . Cailletet est a r r ivé à obtenir du fer réa l i -
san t par fa i tement , selon lu i , les qual i tés que l 'on recherche 
pour la cons t ruc t ion des appare i l s é lectro-magnét iques. 
Ce moyen consiste à chauffer t r è s - f o r t e m e n t le fer dans 
des fours à souder , don t les foyers p roduisen t la p lus 
haute t empéra tu re à laquelle on puisse a t te indre dans une 
usine méta l lurgique. 

Avec le commentai re qu i précède, on comprend ra facile-



m e n t la descript ion de sa méthode , doifhée en ces termes 
p a r l ' au t eu r : 

« Je suis arrivé, dit M. Cailletet, à obtenir de grandes quan-
tités i ^ f e r exempt de magnétisme rémanent par des procédés 
fort simples. Il suffit, pour cela, d'exposer pendant quelque 
temps, à la haute température des fours k souder, des plaques 
de fer du commerce courbées en forme de creuset aplati et 
très-évasé. Sous l'influence de la chaleur élevée et des gaz qui 
circulent dans le foyer, une partie du fer s'oxyde et réagit sur 
les matières qui .pourraient altérer la pureté du métal pendant 
que la haute température lui fait prendre une structure cris-
talline. M. Froment , notre habile constructeur, a bien voulu 
examiner le fer ainsi préparé, et l'employer depuis quelque 
temps à la construction de diverses machines électro-magné-
tiques. L'expérience a prouvé sa qualité supérieure et l 'avan-
tage qu'il présente sur le fer du commerce. D'après cela, il est 
permis d'espérer que la télégraphie éfwtrique aura surtout à 

profiter, de cette-application.» 

' "<> • 

Le coup de soleil électrique. 

M. Léon Foucau l t et u n au t re physicien de ses amis-ont 
fai t invo lon ta i rement , et à l eurs dépens , la découverte du 
coup de soleil électrique. I ls s 'é taient l ivrés, pendant une 
d e m i - h e u r e envi ron , à des expériences avec l 'éblouissant 
foyer de la lumière électrique ; ils se t rouvaient éloignés 
de c inquan te cent imètres de ce foyer , et , à cette distance, 
l 'é lévation de la tempéra ture n 'é tai t pas app®ciable pour 
eux . Cependan t , le soir même, et pendant toute la nu i t , ils 
ép rouvè ren t d a n s les yeux u n e t r è s - g r a n d e fat igue, et v i -
r e n t p r e s q u e continuellement des éclairs et des étincelles 
colorées. 

Le l e n d e m a i n , ils por ta ient l ' u n et l ' au t re à la face 
u n é ry thème de couleur pourp re , avec un sent iment de 
gêne et de tens ion. Chez M. Foucault ,1 dont le côté droit de 

la face était expssé au foyer lumineux , la r o u g e u r occu-
pait tou t ce côté, depuis la rac ine des cheveux ju squ ' au 
menton , et les étincelles n e s 'é taient mont rées que devant 
l 'œil droit . Chez son col laborateur , qui s 'étai t t e n u J a tète 
baissée, et dont la face avait été protégée c o n t r e ™ foyer 
pa r le f ron t , celui-ci était envahi pa r l ' é ry thème. S u r l ' un 
comme su r l 'autre expér imenta teur , l 'aspect de la peau 
dans les endroi ts at teints était exactement celui d ' un coup 
de soleil. Une légère desquamat ion s 'établi t au bout de 
qua t re ' jours , et du ra cinq ou six jours . 

M. Despretz avait déjà éprouvé u n accident du même 
genre : la lumière p rovenan t de 600 couples de Bunsen , 
bat ter ie vra iement effroyable, lui* avait occasionné un é ry -
thème à la peau . On sait d 'a i l leurs combien la lumière 
électrique est dangerÉise. pour .la vue . Des ophathalmies se 
p rodu i sen t t r è s - souven t chez les pe r sonnes qui ass is tent 
à des expér iences de lumière électrique, et ils n 'es t pas 
i nu t i l e , à ce p ropos , de conseiller aux a m a t e u r s qui 
suivent ces expériences, de recour i r à l 'emploi p ro tec -
teur des conserves . - - -

M. Foucau l t pense que cette action si vive que la l u -
miè re produi t su r nos organes ne t ient pas aux rayons 
calorifiques du spectre l umineux , mais bien à ses r a y o n s 
chimiques.- En effet, en p laçant Rêvant le foyer électrique 
u n ve r re coloré pa r l 'oxyde d 'u rane qu i ar rê te les r a y o n s 
'chimiques, il a pu éviter les inconvénients dont il avait 
été une première fois victime. L'action si rapide et si éner-
gique de l a é u m i è r e électrique s 'expliquerai t , d ' après cela, 
p a r l a su rabondance des r a y o n s chimiques qu'elle p r é -
sente . 

I l résul tera i t encore de ces r e m a r q u e s que, dans le coup 
de soleil ordinaire , ce* sont les r a y o n s chimiques, et non 
les r a y o n s calorifiques de l ' as t re solaire qu i produisent 
l ' é ry thème de la peau . J -
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^Aiémoire sur la sécheresse de 1858 et sur les crues et 
W diminutions d e la Seine depuis 140 ans. 

M. Bar ra i , ce s avan t d i s t ingué à qu i l 'on doit , ou t re la 
vaste publ icat ion des œ u v r e s d 'Arago , beaucoup de t r a -
vaux chimiques d 'une g r a n d e va leur , a ad res sé à l 'Acadé-
mie des sciences u n m é m o i r e su r la sécheresse de 1858 et 
sur les crues et diminutions de la Seine depuis 140 ans. Voici 
les conclusions de ce m é m o i r e dont on .trouvera le texte 
dans le cahier d 'oc tobre . 1859 des Annales de Chimie et de 
Physique. 

1° En 1858, les eaux de la Seine o n t ^ e s c e n d u au niveau le 
plus bas qu'elles aient j amais atteint jusqu'à ce jour (à 0,m35 
au-dessus de zéro de l 'échelle du pont de la Tournelle, établie 
en 1719 pour les basses eaux de cette année). 

2°La hauteur moyenne des eaux de la Seine, pour 1858, 'a 
atteint le chiffre le plus b a s qu'on ait calculé depuis les obser-
vations régulières commencées en 1732, et poursuivies, depuis 

• cette époque. Cette hau teu r moyenne n'a été que de 0m ,34, la 
hauteur moyenne générale étant de lm ,225, d'après cent vingt-
six années d'observations. 

3° Les plus hautes eaux de 1858 se rangent aussi parmi les 
plus faibles observées ; elles n'ont été que 2m,85, on a observé 
7m,90 le 26 décembre 1740, et il paraît qu'on a eu 8m,93 
le 11. juillet 1815. • , 

4° La quantité de pluies tombée à Paris en 1858 a été àpeine 
inférieure à la moyenne annuelle. Mais en prenant la moyenne 
générale de la France, calculée du moins d ' aprè f les observa-
tions de treize dépar tements : Nord, Moselle, Bas-Rhin, Seine, 
Loire-Inférieure,Ain, Haute-Loire , Gironde, Vaucluse, Hérault, 
Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, on 
trouve que la diminution des pluies <s été de 21 pour 100 sur 
une année moyenne. 

5° L'absence de Beige, pendant l 'hiver 1857-1858, doit être 
considérée comme la cause principale de l 'abaissement extra-
ordinaire de l'eau dans l e s cours d'eau. 

6° La sécheresse de 1858 a frappé particulièrement les ré-
coltes fourragères et les récoltes provenant des semailles du 
printemps; elle a été cause d'une grande diminution dans 
l'entretien du bétail par les exploitations rurales. Les récoltes 
des céréales d'automne, des arbres fruitiers et de l a ^ t n e ont 
été bonnes. 

Vitesse de propagation des sons forts et faibles. 

Tout le monde admet que les sons fo r t s ou faibles se 
p ropagen t avec, la même vi tesse . Voici un fait qui semble 
ind iquer le contra i re . 

Dans son expédit ion aux m e r s du nord , le capitaine 
P a r r y faisai t faire u n j ou r l 'exercice du canon dans q u e l -
ques expériences qui avaient p o u r objet la vi tesse du son, 
et il avait été a r rê té que chaque ar t i l leur ne ferai t feu 
qu ' au commandement donné p a r l 'officier. Or, p lus ieurs 
personnes placées à quelques ki lomètres de distance firent 
la s ingulière r e m a r q u e qu'elles entendaient le,bruit, du c a -
non avant d 'avoir en tendu le commandement de faire feu ; 
le son du canon prena i t donc les devants su r le son de la 
voix de l 'officier : 
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Influence de la musique sur les becs de gaz; 

On a r e m a r q u é pendan t que le gaz brû le à l 'orifice des 
becs, une sor te de ba t tement ou d 'augmenta t ion et de dimi-
nut ion du couran t , se p rodu i san t en m e s u r e pendant que 
l ' on faisai t de la mus ique dans une pièce éclairée au gaz. 
Le j o u r n a l anglais de Y Éclairage au gaz a r appor t é une ob-
servat ion cur ieuse en ce g e n r e ; on exécutait avec le piano, 
le violon et le violoncelle, les g r a n d s tr ios de Beethoven, et 
. ' iv. 4 



Guide-accord de MM. Delsarte et Valin. 

M. Delsarte obt int , à l 'Exposi t ion universelle, de 1855, 
une médail le de p r e m i è r e classe pour un système nouveau 
d 'accord des pianos : le j u r y reconnut que la méthode 
imaginée pa r cet a r t i s te était la p lus simple et la p lus utile 
de toutes 'ce l les qu 'on avai t proposées pour obtenir faci le-
m e n t et avec cer t i tude le bon aecord d ' un p iano . P o u r les 
i n s t rumen t s en cour s de cons t ruc t ion , le sys tème de 
M. Delsarte ne laisse r i e n à dési rer : i l est p o u r l ' ha rmonie 
musicale ce que l ' équer re e t le compas sont p o u r les t ra-
vaux: géométr iques . Mais il s 'applique difficilement aux 
pianos u n e fois cons t ru i t s . I l impor ta i t donc d ' appropr ie r 
cette méthode à tou t p iano p o u r en régler l 'accord. Aidé 
d ' u n jeune physicien, . M. Yal in , M. Delsarte est pa rvenu à 
appor te r à son invent ion cet utile complément . 

Le nouvel i n s t r u m e n t de MM. Delsarte et Yalin est fondé 
su r u n pr incipe de p h y s i q u e qUe l 'on peut énoncer ainsi : 
« Deux corps à l ' un i s son ou à l 'octavé sa font réc iproqué-
ment- v ibrer lorsqu ' i l s sont en présence l ' un de l ' a u t r e , l 'un 
d 'eux é tant en état de v ibra t ion . » P a r t a n t de ce principe, 
MM. Delsarte et Yalin ont cons t ru i t douze t imbres métal-
l iques qu'i ls ont r e n d u s p r o p r e s à donner chacun une des 
douze notes de la g a m m e , fixées, d ' après la convention du 
tempérament musical adoptée dans le p iano. Ces douze 
t imbres donnent donc exactement ' les douze notes de la 
gamme du piano. Quand il s 'agi t d 'accordcr un piano 

les becs réponda ien t p a r u n mouvement de la flamme, en 
m a r q u a n t u n e m e s u r e en ha rmon ie avec celle des m o r -
ceaux ; il f u t constaté que ce mouvement ne venait d ' aucune 
au t r e b i | i s e que de l à v ib ra t ion de l 'air pa r la mus ique . Ce 
fai t peut devenir l 'obje t d ' é tudes assez intéressantes 

quelconque, on place ces t imbres métal l iques, en les p o -
san t su r une tige de bois , su r le chevalet du piano. D'après 
le pr incipe de phys ique énoncé p lus hau t , si l 'on vient à 
toucher l 'une des notes du piano à afccorder, c e t ^ o t e ne 
fera v ibrer et r é sonne r u n des t imbres qu ' au tan t qu'el le 
se ra par fa i tement à l 'un isson de ce t imbre . Il en se ra a insi 
pour chacune des douze notes de la gamme, qui ne feront 
r é sonne r chacun-des douze t imbres que lo rsque l eu r s sons 
se ron t réc ip roquement identiques. Et comme les douze 
t imbres émettent r igoureusement les douze sons de la 
gamme tempérée du p iano , il en résul te que les douze notes 
de la gamme sont par fa i tement accordées su r cet i n s t r u -
ment . On obtient a insi u n e gamme de piano m a t h é m a t i -
quement jus te sur la g a m m e des t imbres . P o u r accorder 
les au t res gammes de l ' i n s t rumen t , il n ' y a qu 'à calquer 
s u r elles la p remiè re g a m m e obtenue. 

P o u r cons t ru i re ces t imbres métal l iques dest inés à servir 
a insi d 'é ta lons sonores et l eur d o n n e r les d imensions r i -
goureusement exigées, on peu t appl iquer le m ê m e pr incipe 
de la vibrat ion mutuel le des sons à l ' un i s son , en fa isant 
usage du sonomètre. La fabricat ion de ces t imbres méta l l i -
ques , qui , au p remier abord , semblait présenter de grandes 
difficultés, devient a insi une opérat ion fo r t s imple. 

Grâce à cette applicat ion ingénieuse du pr inc ipe de la 
répercussion, c 'es t -à-dire de la v ibra t ion réc iproque des 
corps à l ' un i sson ou à l 'octave, l 'accord des ins t ruments à 
cordes et à clavier n 'es t p lus q u ' u n t r ava i l p resque méca-
n ique , qui ne d e m a n d e n i beaucoup d'oreille ni u n long 

exercice p répara to i re . 
L ' i n t r u m e n t imaginé pa r MM. Delsar te et Valin r end ra 

u n véri table service aux accordeurs en leur épargnan t un 
t ravai l t ou jour s long dans son exécution et souvent c o û -
teux dans son résu l ta t . I ls d isposeront d ' un moyen infa i l -
lible pour obtenir l ' accord avec r igueur et célérité. D 'un 
au t re côté, et c 'est là le p lus réel avantage de cette inven-



tion, les personnes que leur, sé jour à la campagne ou toute 
au t r e cause prive d ' un accordeur , pour ron t , pa r cette 
méthode, accorder el les-mêmes leur p iano sans la moindre 
d i f f i c u ^ . 
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Rapport présenté le 1 " février 1859 à M. le ministre d 'État , par 
" la commission chargée d'établir en France un diapason musical 

uniforme. 

Nous avons par lé dans la première année de ce recue i l 1 

de l 'élévation croissante du ton des orches t res et de la 
nécessité de p rendre une mesure générale t endan t à r end re 
uni forme et su r tou t à abaisser le d iapason mus ica l . Cette 
quest ion a été, depuis cette époque, l 'objet de l 'a t tent ion 
des hommes de l ' a r t , et le gouvernement lu i -même en t r an t ( 

dans ces vues dont il comprena i t toute la jus tesse , une 
commission f u t nommée pa r M. le min is t re d 'Éta t , en vue 
de « rechércher les moyens d 'é tabl i r en F r a n c e un diapa-
son mus ica l uni forme, de dé terminer un étalon sonore , 
qui puisse servir de type invariable , et d ' ind iquer les m e -
sures à p rendre pour en a s s u r e r l 'adoption et la conserva-
tion. » 

L 'a r rê té de M. le min is t re d 'État ' était fondé s u r ces con-
sidérat ions : « Que l 'élévation tou jou r s croissante du d i a -
pason présente des inconvénients dont l ' a r t m u s i c a l , les 
composi teurs de mus ique , lès ar t is tes et les fabr icants d ' in-
s t rumen t s ont également à souffr i r ; et que la différence 
qui existe entre les d iapasons des divers pays , des divers 
établissements mus icaux e t d e s diverses maisons de fac ture , 
est une source cons tante d ' embar r a s pour la mus ique d 'en-
semble, et de difficultés dans les re la t ions commerciales . » 

La commission chargée d 'é tudier cette quest ion était 

1. Page 265-270, 

composée dé ; MM, J . Pellet ier , conseiller d 'É ta t , secrétaire 
général du min is tè re d 'É ta t , p r é s iden t ; F . Halévy, membre 
de l ' Ins t i tu t , secréta i re perpé tue l de l 'Académie des beaux-
a r t s , r a p p o r t e u r ; * A u b e r , m e m b r e de l ' I n s t i t u t , djpecteur 
du Conservatoire impér ia l de mus ique et de déclamation ; 
Berlioz, m e m b r e de l ' Ins t i tu t ; Despretz , membre de l ' Ins-
titut, p rofesseur de phys ique à la Facu l t é des sciences ; 
Camille Doucet, chef de la division des théâ t res au m i n i s -
tère d 'Éta t ; Lissa jous , p rofesseur de phys ique au lycée 
Saint-Louis , membre du conseil de la Société d 'encourage-
ment pou r l ' indus t r i e na t ionale ; généra l Mellinef, chargé 
de l 'o rganisa t ion des mus iques mil i taires ; Meyerbeer , 
m e m b r e de l ' Inst i tut ; Ed . Monnais, commissaire impér ia l 
p rès les théâ t res lyr iques et le Conservatoire ; Rossini , 
membre de l ' I n s t i tu t ; Ambroise Thomas , m e m b r e de 
l ' Ins t i tu t . 

A la suite du r a p p o r t que cette commission a adressé 
le 1e r févr ier 1859, M. le min is t re d 'Éta t a p r i s l ' a r rê té 
suivant : 

Art. 1er. Il est institué un diapason uniforme pour tous les 
établissements musicaux de France , théâtres impériaux et 
autres de Paris et des départements, conservatoires, écoles 
succursales et concerts publics autorisés par l 'État. 

Art. 2. Ce diapason, donnant le la adopté pour l'accord des 
instruments, est fixé à huit cent soixante-dix vibrations par 
seconde ; il prendra le titre de diapason normal. 

Art. 3. L'étalon prototype du diapason normal sera déposé 
au Conservatoire impérial de musique et de déclamation. 

Art. k. Tous les établissements musicaux autorisés par l'État 
devront être pourvus d'un diapason vérifié et poinçonné, con-
forme à l'étalon prototype. 

Art. 5. Le diapason normal sera mis en vigueur à Paris le 
juillet prochain, et le 1er décembre suivant dans les dépar-

tements.. _ 
A partir de ces époques, ne seront.admis dans les établisse-

ments musicaux ci-dessus mentionnés que les instruments au 
diapason normal, vérifiés et poinçonnés. 

- - * 
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Art. 6. L'état des diapasons et des instruments sera réguliè* 
rement soumis à des vérifications administratives. 

Le r a p p o r t de la commiss ion qui a môtivé l 'arrêté p r é -
cédent est. assez impor tan t et p résen te assez d ' intérêt p o u r 
que nous lui donnions place d a n s ce recueil . Voici donc le 
texte .de ce t ravai l i n t é re s san t , réd igé pa r M. Halévy : 

I 

. Il est certain que dans le cours d'un siècle, le diapason s'est 
élevé par une progression constante. Si l'étude des partitions 
de Gluck ne suffisait pas à démontrer, par la manière dont les 
voix sont disposées, que ces chefs-d'œuvre ont été écrits sous 
l'influence d'un diapason beaucoup.moins élevé.que le notre, 
le' témoignage des orgues contemporaines en fournirait une 
preuve irrécusable. La commission a voulu d'abord se rendre 
compte de ce fait singulier, et de même qu'un médecin pru-
dent s'efforce de remonter aux sources du mal avant d'essayer 
de le guérir, elle a voulu rechercher, ou au moins examiner, 
les causes qui avaient pu amener l'exhaussement du dia-

1 T n possède les éléments nécessaires pour évaluer cet exhaus-
sement. Les orgues dont nous avons parlé accusent une indif-
férence d'un ton au-dessous du diapason actuel. Mais ce diapa-
son si modéré ne suffisait pas à la prudence de l'Opéra de cette 
époque. Rousseau, dans son Dictionnaire de musique (article 
Ton), dit que lé1 ion de l'Opéra à Par is était plus bas que le ton 
de chapelle. Par conséquent, le diapason, ou plutôt le ton de 
l'Opéra était, au temps de Rousseau, de plus d'un ton inférieur 
au diapason d'aujourd'hui. 

Cependant les chanteurs"de ce temps, au rapport de beau-
coup d'écrivains, forçaient leur voix. Soit défaut d'études, soit 
défaut de goût, soit désir de plaire au public, ils criaient. Ces 
chanteurs, qui trouvaient m o y e n n e crier si fort avec un dia-
pason si bas, n'avaient aucun intérêt à demander un ton plus 
élevé, qui aurait exigé de plus grands efforts; et, en général, 
à nulle époque, dans -aucun pays, aujourd'hui comme alors, 
jamais le chanteur, qu'il chante bien ou mal, n 'a d'intérêt a 
rencontrer un diapason élevé, qui altère sa voix, augmente sa 
fatigue, et abrège sa carrière théâtrale. Les chanteurs sont 
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donc hors de cause, et l'élévation du diapason ne peut leur 

^^Les'compositeur s, quoi qu'aient pu dire ou penser des per-
sonnes qui n'ont pas des choses de la musique une idee bien 
nette o5t un intérêt tout contraire à l'élévation du *pason 
Trop élevé, il les gêne. Plus le diapason est haut, et p lu , tôt le 
chanteur arrive aux limites de sa voix dans les cordes « g u é s ; 
e développement de la phrase mélodique est donc entrave 

plutôt que secondé. Le compositeur a dans sa tete, dans son 
imag nation, on peut dire dans son cœur, le type naturel des 
T x La phrase qu'il écrit lui est dictée par un chanteur que 
lui seul entend, et ce chanteur chante toujours bien. Sa voix, 
souple, pure, intelligente et juste, est fixée d après un diapa-
son modéré et vrai qui habite l'oreille du compositeur. Le 
compositeur a donc tout avantage à se mouvoir dans une 
gamme commode aux voix, qui le laisse plus libre, plus maître 
des effets qu'il veut produire, et seconde ainsi son inspiration. 
Et d'ailleurs, quel moyen possède-t-il d'é ever le diapason? Fa-
brique-t-il, fait-il fabriquer ces petits instruments perfides, 
ces boussoles qui égarent? est-ce lui qui vient donner le la 
aux orchestres? Nous n'avons jamais appris ou entendu uire 
qu'un maestro, mécontent de la trop grande reserve d un dia-
pason en ait fait fabriquer un à sa convenance, un diapason 
personnel, à l'effet d'élever le ton d'un orchestre tout entier. 
Il rencontrerait mille résistances, mille impossibilités. JNon, le 
compositeur ne crée pas le diapason, il le subit. On ne peut 
donc non plus l'accuser d'avoir excité la marche ascensionnelle 

de la tonalité. , • . , . 
Remarquons que cette marche ascensionnelle eu même 

temps qu'elle a été constante, a été générale, q u e le ne s est 
pas bornée à la France, que les Alpes, les Pyrenees, 1 Océan n y 

- ont pas fait o b s è d e . Il ne faut donc pas, comme nous 1 avons 
entendu faire, en accuser spécialement la France, qu on charge 
assez volontiers des méfaits qui se produisent de temps a autre 
dans le monde musical. Notre pays n'a eu que sa part dans 
cette grande invasion du diapason montant, et s il était com-
plice du mal, il en était en même temps victime. Les causes de 
cette invasion, qui agissaient partout avec suite, ensemble 
persévérance', on pourrait dire avec préméditation, ne sauraient 
être ni accidentelles, ni particulières à un pays. Elles devaient 
tenir à un principe déterminant, à Un intérêt. En vertu d un 
axiome bien connu, il faut donc rechercher ceux qui avaient 
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un intérêt évident à surélever ainsi le la qu'espéraient nous 
léguer nos ancêtres. 

Ceux qui fabriquent ou font fabriquer les diapasons, voilà 
les auteurs, les maîtres de la situation. Ce sont les facteurs 
d'instruments, et on comprend qu'ils ont à élever le diapason 
un intérêt légitime et honorable. Plus le ton sera élevé, plus le 
son sera brillant. Le facteur ne fabriquera donc pas toujours 
ses instruments d'après le diapason ; il fera quelquefois son 
diapason d'après l ' ins t rument qu'il aura jugé sonore et écla-
tant. Car il se passionne pour la sonorité, qui est la fin de 
son œuvre, et il cherche sans cesse à augmenter la force, la 
pureté, la transparence des voix qu'il sait créer. Le bois qu'il 
façonne, le métal qu'il forge, obéissant aux lois de la réson-
nance, prendront des t imbres intelligents, qu'un artiste habile, 
et quelquefois inspiré, animera bientôt de son archet, de son 
souffle, de son doigté, léger , souple où puissant. L'instrumen-
tiste et le facteur sont donc deux alliés, leurs intérêts se com-
binent et se soutiennent. Introduits à l 'orchestre, ils le domi-
nent, ils y régnent, et l 'entraînent facilement vers les hauteurs 
où ils se plaisent. En effet, l 'orchestre est à eux, ou plutôt ils 
sont l'orchestre, et c'est l ' instrumentiste qui, en donnant le 
ton, règle, sans le. vouloir, les études, les efforts, les destinées 
du chanteur. 

La grande sonorité acquise aux instruments à vent trouva 
Bientôt une application directe, et en reçut un essor plus grand 
encore. La musique, qui se prête à tout et prend partout sa 
place, marche avec les régiments ; elle chante aux soldats ces 
airs qui les animent et leur rappellent la patrie. Il faut alors 
qu'elle résonne haut et ferme, et que sa voix retentisse au loin. 
Les corps de musique militaire, s 'emparant du diapason pour 
l'élever encore, propagèrent dans toute l 'Europe le mouvement 
qui l 'entraînait sans cesse. , 

Mais aujourd'hui la musique militaire pourrait , sans rien 
craindre, descendre quelque peu de ce diapason qu'elle a su-
rexcité. Sa fierté n'en souffrirait pas, ses fanfares ne seraient 
ni moins martiales, ni moins éclatantes. Le grand nombre 
d'instruments de cuivre dont elle dispose maintenant lui ont 
donné plus de corps, plus de fermeté, et un relief à la fois 
solide et brillant qui lui manquai t autrefois. Espérons' d'ail-
leurs que de nouveaux progrès dans la facture affranchiront -
bientôt certains ins t ruments d'entraves regrettables, et leur 
ouvriront l'accès des riches tonalités qui leur sont interdites. 
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L'honorable général qui réprésente dans la commission l 'orga-
nisation des corps de musique seconderait de tous ses efforts 
cette amélioration désirable, ce progrès ventable, qui apporte-
rait aux orchestres militaires des ressources nouvelles, et va-
rierait l'éclat de leur sonorité. . 
' Nous croyons avoir établi, monsieur le ministre, que élé-
vation du diapason est due aux efforts de l ' industrie et de 1 exé-
cution instrumentales ; que ni les compositeurs,- m les chan-
teurs n 'y ont participé en rien. La musique religieuse la 
musique dramatique ont subi le mouvement sans pouvoir s en 
défendre, ou sans chercher à s'y dérober. On pourrait donc, 
dans une-certaine mesure, abaisser le diapason avec la certi-
tude de servir les véritables, les plus grands intérêts de 
l 'art. 

Nous avions l 'assurance que ce fait de l'elevat on ouj urs 
croissante du diapason ne s'était pas produit en Eranee seu-
lement, que le monde musical: tout entier avait subi cet entraî-
nement, mais il fallait en acquérir des preuves authentiques, 
il fallait aussi savoir dans quelle mesure, a quels degrés diffé-
rents s'était fait sentir cette influence dans les divers pays, 
dans les centres principaux. Nous a v o n s donc pense monsieur 
le ministre, que, pour mener à bonne fin l'étude que Votre 
Excellence nous avait confiée, .il fallait commencer par nous 
renseigner au dehors et autour de nous, interroger les chef , 
des établissements importants en France et a 1 étranger, pren-
dre connaissance de l 'état général du diapason f a i r e ' en un 
mot une sorte d'enquête. Cette, conduite nous était d ailleurs 
tracée par l 'arrêté même qui nous institue, dans lequel vous 
signalez avec juste raison « la différence qui existe entre les 
diapasons des divers pays comme une source constante d em-
bârrâs ® 

Nous nous sommes donc adressés sous vos auspices, et par 
l'organe de notre président, partout où il y a un opéra, un 
grand établissement musical, dans les villes ou art est cul-
tivé avec amour, avec succès, pratiqué avec éclat et qu on 
peut nommer les capitales de la musique demandant q u o n 
voulût bien nous renseigner sur la marche du ïo», nous en-
voyer les diapasons en usage aujourd'hui , et d anciens diapa-
sons, s'il était possible, pour en mesurer exactement lecar . 
En même temps, nous demandions aux hommes éclairés a qui 
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nous nous adressions de nous faire connaître leur opinion sur 
l'état actuel du diapason, et leurs dispositions, favorables ou 
contraires, à un abaissement, à une modération dans le ton. 
La musique est un art d'ensemble, une sorte de langue univer-
selle. Toutes les nationalités-disparaissent devant l'écriture 
musicale, puisqu'une nôtation unique suffit à tous le§ peuples, 
puisque des signes, partout les mêmes, représentent les sons 
qui dessinent la mélodie ou se groupent en accords, les rhyth-
mes qui mesurent le temps, les nuances qui colorent la pen-
sée ; le silence même s'écrit dans cet alphabet prévoyant. 
N'est-il pas désirable qu'un diapason uniforme et désormais in-
variable vienne ajouter un lien suprême à cette communauté 
intelligente, et qu 'un la, toujours le même, résonnant sur toute, 
la surface du globe avec les mêmes vibrations, facilite les rela-
tions musicales et les rende plus harmonieuses encore? 

C'est dans ce sens que nous avons écrit .en Allemagne, en 
Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Italie, jusqu'en Amé-
r ique, et nos correspondants nous ont envoyé des réponses 
consciencieuses, des renseignements utiles, des souvenirs in-
téressants, Quelques-uns nous adressaient d'anciens diapasons 
âgés d'un demi-siècle, aujourd'hui dépassés; d 'autres des 
diapasons contemporains, variés dans leur intonation. Tous, 
reconnaissant et repoussant l'exagération actuelle, nous en-
voyaient leur cordiale adhésion. Trois d'entre eux, nos compa-
triotes, tout en partageant l'opinion générale, demandent, il 
est vrai, qu'on fixe, le diapason à l'état actuel de celui de Paris, 
mais c'est pour l 'arrêter dans sa progression ascendante, et en 
faire un obstacle à de nouveaux envahissements ; obstacle im-
puissant , à notre av is , qui protège le mal , l'oppose à lui-
même, et le consacre au lieu de le détruire. Les autres sont 
unanimes à désirer un diapason moins élevé, uniforme, 
inaltérable, véritable diapason international , autour duquel 
viendraient se. rallier, dans un accord invariable, chanteurs, 1 

instrumentistes, facteurs de tous les pays. La plupart de nos 
correspondants étrangers joignent à leur approbation l'éloge de 
l'initiative : s Je vo,us dois des remercîments, nous écrit-on. 
pour la cause importante que vous avez entrepris de plaider: il 
est bien temps d'arrêter les dérèglements auxquels on se laisse 
emporter. » — « J'adopte la somme entière de vos sages ré-
flexions, nous dit un autre maître de chapelle, des plus dis-
tingués, en espérant que toute l'Europe applaudira vivement 
à la commission instituée par S. Exc. le ministre d'État, à 
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l'elfet d'établir un d i a p a s o n uniforme. La grande élévation du 

" ' n e ' M e t S — » 

service rendu par votre- nation a l a r t et au commerce. » 

JïSSHK^^-—rsac 
Ueu de se rapprocher de la voix humaine, s'en éloigné de plus 
pn^iïfe » « Fixer le diapason n n e fois pour toutea, ait un 

l i i l i a s s s a 
réforme et il r e m i c i e la France d'avoir pris l ' initiative. » -
M Drouet, maître de chapelle du grand-duc de Sa^ -Cobou g--
Pntha nous a envoyé trois diapasons d'epoque et d élévation 

f É i S S i 
S s ^ r ^ S t t e u r s s'associent entièrement à la 

^ Z t ^ é S Z S i * d'autorités si considé-
rables nous donnent l 'assurance qu'une proposition d abaisse-
ment dans le diapason sera bien accueillie dans ou e l An -
m ï n e II faut d'ailleurs rappeler ici que déjà, en 1 8 3 M e s 
S e en allemands réunis à Stuttgard avaien expnme 
vœu d'un affaiblissement du diapason, et r e e — l a op 
ion d'un la sensiblement plus bas que notre la a c u e l C3erte 

.il y aura d'abord des difficultés qui Baitroat surt u . d la 
division de l'Allemagne en un sx g r a n d nombre d É t a s d.ffe 
rents C'est une opinion qui nous a été exprimée, mais il y- * 
l ira dé penser -qu'après quelques oscillations, un type mva-



riable ,et commun s'établira dans ce pays, qui pèse d 'an grand 
poids dans les destinées de l 'art musical. 

Nous n'avons encore reçu d'Italie qu 'une seule lettre. Elle 
est de M. Coccia, directeur de l'académie philharmonique de 
Turin,-maître de chapelle de la cathédrale de Novarre. M. Coc-
cia a bien voulu nous adresser le diapason usité à Turin, un 
peu plus-bas que celui de Paris, et le plus doux (il più mite), 
dit M. Coccia, qu'il ait rencontré ' j u s q u ' à présent. Il en re-
commande l'adoption, M. Coccia est donc de l'avis d'un adou-
cissement dans le ton , et c'est d'un bon augure pour l'opinion 
de l'Italie, dont il faut teni r grand compte. 

Nous avons reçu de Londres une communication de MM. Broad-
wood, célèbres facteurs de pianos. Ils ont eu l'obligeance de 
nous adresser trois diapasons, employés tous les trois dans 
leur établissement, chacun d'eux affecté à un service spécial. 
Le premier, plus bas d'un grand quart de ton que le diapason 
de Paris, était, il y a vingt-cinq ou trente ans, celui de la So-
ciété philharmonique .de Londres. Il a été judicieusement con-
servé par MM. Bradwcod comnie plus convenable aux voix, et 
ils accordent, d 'après le ton extrêmement modéré qu'il fournit, 
les pianos destinés à l 'accompagnement des concerts vocaux. 
Le second, beaucoup plus haut, -puisqu'il est plus élevé' que le 
nôtre, est celui d 'après lequel MM. Broadwood accordent, en 
général, leurs pianos, parce qu'il est à peu près conforme à 
l'accord des harmoniums, des flûtes, etc., c'est le diapason 
des instrumentistes. E n f i n , le troisième, encore plus élevé, 
est celui dont se ser t aujourd 'hui la Société philharmonique. 
Cette extrême liberté du diapason doit avoir ses inconvénients, 
et peut bien faire courir quelques hasards à la justesse ab-
solue. Aussi MM. Broadwood font-ils des vœux « pour la 
réussite de nos recherches, si intéressantes et si importantes 
pour tout le monde musical . » 

M. Bender, directeur de la musique du roi des Belges et du 
régiment des guides , voudrait deux diapasons, à la distance 
d'un demi-ton :1e plus élevé, à l 'usage des musiques militaires; 
l 'autre, destiné aux théâtres . M. Bender pratique son système; 
le diapason de la musique des guides n 'est pas applicable à la-
musique vocale. C'est le plus élevé de tous ceux que nous 
avons reçus. 

M. Daussoigne-Méhul, directeur du Conservatoire royal de 
Liège, n'adresse pas de diapason , celui qu'il emploie étant 
semblable à celui de Paris . Il est un des trois correspondants 
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qui concluent à l'adoption définitive de ce diapason, comme 
limite extrême, comme sauve-garde, et ne fût-ce, dit M. Daus-
soigne-Méhul, que pour arrêter ses dispositions ascendantes. 

. M. Lubeck, directeur du conservatoire royal de La Haye, en 
nous envoyant son diapason, un peu moins élevé que le nôtre, 
nous assure de son adhésion et de son concours. Vous voyez, 
monsieur ministre, combien de sympathies et d'approba-
tions rencontre votre désir de l'établissement d'un diapason 
uniforme. 

Nous avons écrit en Amérique. New-York n'a pas encore 
répondu. M. E. Prévost, chef d'orchestre de l'opéra français 
de la Nouvelle-Orléans, nous a adressé une lettre d'adhésion 
et un diapason qui ne nous est pas parvenu. 

Nous avons reçu de quelques-unes des grandes villes de 
France, où la musique est en honneur, des renseignements 
communiqués par des artistes distingués. 

Le diapason qui nous a été envoyé par M. Victor Magnien, 
directeur de. l'Académie impériale de musique de Lille, est, 
après celui de M. Bender et après ceux de Londres , le plus 
élevé des diapasons qu'on nous a adressés. 11 est plus haut, 
par conséquent, que celui de Paris. Sans doute il a subi, par 
un procédé'de bon voisinage, l'influence de la musique des 
guides de Bruxelles. Aussi M. Magnien se rallie-t-il avec em-
pressement à la demande d'un diapason plus modéré. 

M. Mézerai. chef,d'orchestre du grand théâtre de Bordeaux, 
nous a communiqué son diapason, moins élevé que celui de 
Paris . M. Mézerai avait d'abord adopté celui-ci, mais , nous 
dit-il , il fatiguait trop les chanteurs. 

Le diapason de Lyon est celui de Paris, celui de Marseille 
est tr.ès-peu plus bas. M. Georges Hainl, chef d'orchestre de 
Lyon, croit qu'il faut maintenir le diapason de Par is , malgré 
son élévation, dans la crainte d'affaiblir l'éclat de l 'orchestre. 
M. Aug. Morel, directeur de l'Ecole communale de Marseille, 
incline vers cet avis. Ces deux artistes forment, avec M. D. Mé-
hu l , le groupe que nous avons mentionné, proposant l 'état ' 
actuel comme terme définitif. 

Toulouse nous a adressé deux diapasons : celui du théâtre, 
moins élevé que le nôtre, presque semblable à celui de Bor-
deaux, et le diapason de l'Ecole de musique, plus bas d'environ 
un quart de ton : différence remarquable, qu'il importe d 'au-
tant plus de constater, que Toulouse est une de ces villes à 
l ' instinct musical, où le chant est populaire, où l'harmonie 

iv. 5 
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abonde, et qui, de tout temps, a fourni à nos théâtres des ar -
tistes à la voix mélodieuse e tsonore . .. 

Le diapason de l'École de Toulouse est, avec celui du théâtre 
grand-ducal de Car 1 srhue, • dont il ne diffère que de quatre 
vibrations, le plus bas de tous les diapasons qui 'nous ont été 
communiqués. Celui de la musique des guides de Bruxelles, qui 
compte neuf cent onze vibrations par seconde, est, à l 'aigu, le 
terme extrême de. ces diapasons ; celui de Carlsrhue, qui ne 
fait que hu i t cent soixante-dix vibrations, en est le terme au 
grave. Entre cet écart, qui n'est pas beaucoup moindre d'un 

-demi-ton, se meuvent les diapasons en usage aujourd 'hui , et, 
par conséquent, le.s orchestres, les corps de musique , les en-
sembles de voix, dont ils sont la règle et la loi, et dont ils 
résument pour ainsi dire l 'expression. 

Ainsi la Franee compte à ses deux extrémités un 'des diapa-
sons les plus élevés, celui dèLiile, u n des diapasons les plus 
graves, celui de l'Ecole de-Toulouse. On peut suivre sur la 
carte la route que suit en France, le diapason * il s'élève et 
s'abaisse avec la latitude. De Paris .à Lille, il monte ; il des-
c e n d r e Par i s à Toulouse. Nous voyons le nord soumis évi-
demment au- contact, à Va prédominance d e a r t instrumental, 
tandis que le midi reste fidèle aux convenances et aux bonnes 
traditions des études vocales, ! 

Nous vous avons présenté, monsieur le ministre, le résumé 
fidèle des informations qui nous ont été transmis.es : nous 
vous avons fait connaître les impressions que nous en avons 
reçues. En présence des opinions presque unanimes exprimées 
pour uné modération de ton, e t des opinions unanimes pour 
l 'adoption d 'un diapason Uniforme, c'est-à-dire pour "un nivel-
lement général du diapason, librement consenti;en préser.cedës 
différences remarquables qui existent entre les divers diapasons 
que nous' avons pu comparer, différences mesurées avec.toute 
la précision de la science en nombre de vibration s , et consi-
gnées d'ans un des tableaux annexés à ce 'rapport , la commis-
sion, après avoir discuté, a adopté en principe, et à l 'unani-
mité des voix, les deux propositions suivantes : 

11 est désirable que,le diaçason soit abaissé. 
Il est désirable que le diapason abaissé soit adopté généra-

lement comme régulateur invariable. 

. ; . III 

^ Il restait à déterminer la quantité dont le diapason pourrait 
être abaissé, en lui ménageant lesmeilleurès chances probables 
d'une adoption générale comme régulateur invariable. 
^ Il était évident que le plus grand abaissement possible était . 

d'un demi-ton, qu'un écart plus -considérable n'était ni prati-
cable ni nécessaire; et} sur ce point, la commission se mon-
trait unanime. Mais le demi-ton rencontra des adversaires, et 
trois systèmes se trouvèrent en présence : abaissement d'un 
demi-ton, abaissement d'un quar t de ton, abaissement moindre 
que ce dernier. 

Un seul membre proposait l'abaissement moindre que le 
quart de ton. Craignant surtout de voir les relations commer-
ciales troublées, il proposait un abaissement très-modéré, et 
qui devait tout au plus, dans sa plus grande amplitude, 
atteindre un demi-quart de ton. 

La question des relations commerciales est assez importante 
pour qu'on s'y arrête un instant. D'ailleurs, monsieur le mi^ 
mst re , en*nous ins t i tuant , vous l'avez Signalée à notre at-
tention. 

Pârfei les documents qui nous ont été remis, figure une 
lettre signee de # o s principaux, de nos plus célèbres fac-
teurs d ' instruments de tout genre. Dans cette lettre, adressée 
a Votre Excellence, sont exposés tous les embarras résultant 
« de 1 élévation toujours croissante du diapason et de la diffé-
rence des diapasons.» On vous demande de mettre un terme à 
ces embarras en établissant un système uniforme de diapason 
« Il .appartient a Votre Excellence, disent les signataires, de 
faire cesser cette sorte d'anarchie, et dé rendre au monde mu-
sical un service aussi important que celui rendu autrefois au 
monde industriel par la création d'un système uniforme de ' 
mesures. » 

La commission prend en haute considération les intérêts de 
nctTe grande fabrication d'instruments, c'est une des richesses 
de la France, une industrie intelligente dans ses produits heu-
reuse dans ses résultats. Les hommes habiles qui la dirigent 
et ontelevee au premier r ang , ne peuvent douter de notre 
sollicitude, ils savent que nous sommes amis de c»tte industrie 
qui fournit a quelques-uns des membres de la commission de 
precieux et charmants auxiliaires. 



Mais si, parmi ces maîtres facteurs qui ont si bien signalé à 
Votre Excellence « les embarras résultant de la divergence et 
de l'élévation toujours croissante, » quelques-uns, comme il 
nous a été dit, craignent maintenant « les embarras » résul-
tant des mesures qu'on veut prendre pour les contenter, que 
faudra-t-i l faire? Puisqu'ils ont demandé, « avec tout te monde 
musical, » un diapason uniforme, comment le choix d 'un dia-
pason, destiné dans nos espérances et dans les leurs à devenir 
uniforme, peut-il troubler « les relations commerciales, » déjà 
troublées, à leur avis, par la divergence des diapasons? L'éta-
blissement d'un diapason uniforme implique nécessairement 
le choix d'un diapason, d'un seul. Or, nous avons reçu, en-
tendu, comparé, mesuré , vingt-cinq diapasons différents, tous 
en activité, tous usités aujourd 'hui . De tant de la, lequel 
choisir? Le nôtre apparemment. Mais pourquoi? De ces vingt-
cinq diapasons, aucun ne demande à monter, beaucoup aspi-
rent à descendre, et quinze sont p lus bas que celui de Paris. 
De quel droit dirions-nous à ces quinze diapasons : Montez 
jusqu'à nous? N'est-ce pas alors que les relations commer-
ciales courraient grand risque d'être troublées 1 N'est-i l pas 
plus logique, plus raisonnable, plus sage, dans l ' intérêt de la 
grande conciliation que nous voulons tenter, de descendre 
vers cette majorité , et n'est-ce pas ainsi que nous avons la 
plus grande chance d'être écoutés des artistes étrangers dont 
nous avons réclamé 1e concours, et que nous remercions ici 
d'avoir répondu à notre appel avec tant de cordialité et de 
sympathie? - -

Pour donner à l ' industrie instrumentale un témoignage de 
sa sollicitude, la commission convoqua tes principaux facteurs, 
ceux qui avaientobtenu tes premières récompenses à l'Exposi-
tion universelle de 1855, c 'est-à-dire ceux mêmes qui avaient 
écrit à Votre Excellence, et ce n 'est qu'après avoicconféré avec 
eux et plusieurs de nos chefs d'orchestre, que la commission 
délibéra sur la quantité dont pourrai t être abaissé le diapason. 

Dans cette discussion, l 'abaissement du quart de ton a réuni 
la grande majorité des suffrages ; apportant une modération 
sensible aux études et aux t ravaux des chanteurs, sans jeter 
une trop grande perturbation dans les habitudes, il insinue-
rait pour ainsi dire incognito en présence du public , i l rendrait 
plus facile l'exécution des anciens chefs-d'œuvre; il nous ra-
mènerait au diapason employé il y a t rente ans, époque de la 

. production d'ouvrages restés pour la plupart au répertoire, 

PHYSIQUE. 77 

lesquels se retrouveraient dans leurs conditions premières de 
composition et de représentation. Il serait plus facilement ac-
cepté à l 'étranger que l'abaissement d'un demi-ton. Ainsi 
amendé, le diapason se rapprocherait beaucoup du diapason 
élu, en 183it, à Stuttgard. Il avait déjà pour lui l 'avantage 
d'une pratique restreinte, il est vrai, mais dont on peut appré-
cier les résultats; 

La commission a donc l 'honneur de proposer à Votre Excel-
lence d'instituer un diapason uniforme pour tous les établisse-
ments musicaux de France, et de décider que ce diapason, 
donnant 1e la, sera fixé à 870 vibrations par seconde. 

19 

Recherches sur l 'origine des poids et mesures 
pa r M. Sifbermann. 

M. Si lbermann aîné, physicien expér imenté , qui dir ige 
les magnif iques collections du Conservatoire des Ar t s et 
Métiers ffe P a r i s , s 'occupe de recueil l ir toutes les données 
ou compara isons relatives aux uni tés de mesu re employées 
dans les sc iences , dans les a r t s et le commerce. Il s 'est 
proposé de r e f rouve r l 'or igine h is tor ique de chacune de 
ces mesures , c 'est-à-dire les bases naturel les su r lesquelles 
elles ont été établies chez les différents peuples . M. Si l -
b e r m a n n a p résen té à diverses repr i ses des mémoires su r 
cette question à l 'Académie des Sciences, et dans la séance 
du 16 mai 1859 il a lu à cette Académie u n nouveau t r a -
vail qui r é sume u n e par t i e de ses communicat ions a n t é -
r ieures . Nous donnerons ici une idée de l 'ensemble des 
recherches du physicien du Conservato i re , car cette ques-
t ion est étudiée en ce moment p a r p lus ieurs s a v a n t s , t an t 
au point de vue his tor ique qu ' au point de vue ma théma-
t ique. 

Toutes nos mesu ré s actuelles dérivent des mesures 
égypt iennes : pa r conséquent , si l 'on parvenai t à t rouver 
l 'origine naturel le de l ' an t ique mesu re usi tée dans le pays 
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des P h a r a o n s , c ' es t -à -d i re de l'orgya, on aura i t donné l 'ex-
plication de p r e s q u e toutes les mesures en u s a g e a u j o u r -
d 'hui d a n s les sciences, dans le commerce et dans les a r t s . 

Or, il r é su l t e des recherches , d 'un ordre t rès-var ié , aux-
quelles s 'est l ivré M. S i lbermann, que Yorgya. des anciens 
Égypt iens représentera i t la moyenne taille de l'homme, à 
laquelle on au ra i t a jou té une ,un i té par t icul iè re . / Cet te con-
clusion générale r e s s o r t d 'un ensemble de considérat ions 
qu ' i l ne sera pas s a n s intérêt de rappe le r , 

A l 'except ion du mè t re , uni té de m e s u r e ' don t la base 
est scientif ique et dont l 'adoption est moderne , les mesures 
qu i ont été adoptées à différentes époques var ient de pays ' 
à pays , souvent' même d 'une ville à l ' au t r e . Dans u n même-
l ieu, elles diffèrent selon les mat iè res à m e s u r e r , et elles 
manquen t p resque pa r tou t dq prototypes. Cependant , en 
dépit de leur ex t rême d ivers i t é , les anciennes mesures 
roulent s u r u n m ê m e système, ce qui .porte à croire 
qu'elles ont toutes une même origine. • 

Un g rand n o m b r e de savants se sont occupés, depuis 
des siècles, de r e t rouve r cette commune origine des p r i n -
cipales m e s u r e s usuel les . Tous ceux qui on t étudié cette 
quest ion on t dû invoquer le t émoignage d e s . a u t è u r s de 
l ' an t iqui té . P a r m i eux, Hérodote , dont les-asser t ions sont , 
les p lus explici tes, dit , avec S t r abon , P la ton , Héron d'A-
lexandr ie , Py thago re , e t c . , que les mesures ont été prises 
suri'homme, et que les prototypes de ces mesures se trouvent 
sur la pyramide de Chéops. . 

P e n d a n t la campagne de l ' a rmée f rançaise en 1801, l ' I n -
s t i tu t d 'Égypte s 'occupa très-act ivement de la quest ion de 
l 'or igine des mesu res . M. J o m a r d a composé s u r ce s u j e t u n 
r emarquab le mémoire q u i a p o u r t i t re Système métrique des 
Égyptiens, et qu i a été inséré dans la Description de l'Ê-
gypte publ iée p a r l e gouvernement . M. J o m a r d p rouve 
dans ce mémoire que- la py ramide de Chéops p résen te 
réellement les pro to types des mesures l inéaires et s u p e r -

fi.ciellés dans les .dimensions de ses l ignes archi tec tura les . 
L 'ancienne h a u t e u r oblique ou l 'apothème des .côtés de 
cette pyramide , était u m stade' égyp t i en ; ce - s t ade est de 
124m ,722 ; conséquemment , l'orgya ou la toise égypt ienne , 
qui était le 1/100 çlu s tade , est de 1™,84722; cette un i té 
de longueur se subd iv i sa i t , su ivan t l ' u sage , en coudées, 
pieds, palmes, doigts, etc. 

P a r t a n t de cette mesure , M. J o m a r d p u t donner - la va -
leur réelle de la m a j e u r e par t i e des mesu re s anciennes en 
employant , d ' après les au t eu r s de l ' an t iqui té , les r appor t s 
qui , de pays à p a y s , les liaient en t r e elles. M. J o m a r d 
pensai t d 'a i l leurs que l'orgya devait avoir été pr i se s u r 
l 'homme, La longueur de lm ,84722. qu ' i l lu i accordai t lu i 
para i ssa i t t rop g rande p o u r r ep ré sen t e r la ta i l le ordinai re 
de. l ' h o m m e ; il pensai t .néanmoins qu 'on pouva i t le t rouver 
dans les hautes tailles huma ines ; il avai t constaté , d ' a i l -
leurs , su r les momies q u e l a taille des anciens Égypt iens 
n 'étai t p a » différente de celle qu 'on o b s e r v e de nos j o u r s 
p a r t o u t , et même en F r a n c e . D ' a p r è s une é tude at tent ive 
des coutumes des anciens Égypt iens , M. S i lbermann a 
pensé qu ' i l devait être cont ra i re a u x usages de ce peuple 
de p rendre un ind iv idu isolé, p o u r type de mesure , eût- i l 
été m ê m e roi ou g rand -p rê t r e ; mais qu ' au Contraire il était 
dans les habi tudes des 'Égyp t i ens de p r e n d r e d a n s la masse 
l 'unité fixe," afin de la r e t rouve r facilement si elle venait à 
se pe rd re . L 'opérat ion de -la momification permet ta i t de 
détermine^ cette moyenne de la taillé humaine , car elle 
était confiée un iquemen t a u sacerdoce. Or, l ' usage de faire 
des bières en car ton , j u s t e de la t a i l l e 'de l ' ind iv idu , exi-
geait que l 'on p r î t la l ongueur de cet individu, et l ' en re -
gis t rement de cette l o n g u e u r était nécessaire pour fixer le 
pr ix de l ' enbaumement . Prendre , la moyenne de ces lon-
g u e u r s pour avoir la taille moyenne , pu i s les diviser pa r 
sexe pour avoir la.taille moyenne de chacun , était u n e opé -
rat ion t rop simple p o u r des. hommes aussi calculateurs 
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et si avides d'analogies que l 'é taient , les anciens É g y p -
t iens . 

La détermination exacte d e l à tai l le moyenne de l 'homme, 
tei était donc l 'é lément qu ' i l impor t a i t de fixer p o u r r e -
t rouver la mesure exacte de l'orgya des Égyp t i ens . A l 'aide 
de différents documents qu'i l a r a s s e m b l é s , et par t icul ière-
ment d 'après les cont ingents d e la conscript ion en France , 
embrassant u n e série de v ing t a n n é e s , M. S i lbe rmann croit 
pouvoir aff i rmer que la taille m o y e n n e h u m a i n e , c ' e s t - à -
dire la taille moyenne en t re celle de l ' homme et celle de 
la femme, est représentée pa r le chiff re de l m , 6 0 3 4 2 7 . Si 
l 'on a joute à ce nombre 1/8 de cet te même quant i té , on a r -
r ive à a t te indre la longueur de l'orgya. Cette f rac t ion 1/8 
n 'es t pas d 'ai l leurs a rb i t r a i r ement choisie. E n effet, dans 
u n travail par t icul ièrement consac ré à cette quest ion, 
M. S i lbermann a p rouvé que chez l ' h o m m e k l o n g u e u r 
du pied ou celle de la tête est t o u j o u r s 1/8 de la tai l le de 
l ' individu. P r e n a n t dès lors la ques t ion en senâ inverse , 
il fa l la i t , p o u r avoir la taille a n t i q u e , diviser l'orgya pa r 
8/9, et l 'on a ainsi , pour la taille an t ique , l m , 6 4 1 9 7 3 3 , qui 
ne diffère d 'a i l leurs que de 1 mi l l imèt re et demi de la tai l le 
moyenne trouvée p o u r la F rance . 

<r Si la mesure de l ' o r n a donnée par M. Jomard est, dit 
M. Silbermann, très-exactement lm ,847220, e t . s i réellement 
elle dérive de la taille moyenne masculine Égyptienne,-
1»,641973, à laquelle on a ajouté 1/8 ou 1 pied de 0™,205246 
pour avoir le chiffre sacré 9, on aura trouvé : 1° l'origine des 
mesures égyptiennes dont toutes les autres dérivent, et 2° on 
aura prouvé l'invariabilité de notre taille pendant quarante 
siècles. 

« Comme preuve que c'est bien la taille de l 'homme qui a 
servi de base aux mesures de longueur, c'est que j'ai trouvé la 
taille moyenne de la femme employée comme base dans les 
mesures des sanctuaires, des vases sacrés et des objets scien-
tifiques. J 'ai trouvé de même que la taille moyenne des deux 
a, dans toute l'antiquité, servi d'unité dans les beaux-arts , 
tant pour la statuaire que pour l 'architecture monumentale en 
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Egypte, en Grèce, en Italie, et même daps l 'art gothique. Et si 
les proportions architectoniques sont perdues aujourd'hui, il 
suffira de traiter ces dernières comme je l'ai fait pour les pro-
portions humaines, et on les rétrouvera toutes. Ces dernières 
recherches, qui servent de point d'appui à mon assertion sur 
l'emploi de la taille de l 'homme comme base des mesures de 
longueur, seront développées dans plusieurs mémoires presque 
achevés en ce moment, 

« On se rappelera un fait bien digne de remarque, que j'ai déjà 
signalé : c'est que la taille moyenne humaine lm,603427, qui, 
pour la loi de l 'harmonie, revient à la taille géométrique lm ,60, 
donne aux proportions humaines une base de 4 mètres juste. 
Or, cette dernière longueur est contenue 10 millions de fois 
dans le méridien terrestre; donc, par ce moyen, on retrouvera 
la. valeur du mètre aussi exactement que par les procédés 
géodésiques ; et il s'accorde mieux avec les proportions que la 
mesure égyptienne avec l'unité antique. 

« Je prouverai que toutes les mesures de longueur de l 'an-
cien continent dérivent de la même taille masculine, et n 'ont 
pour base que trois rapports primitifs différents, s'appuyant 
sur le iftême pied naturel. La légère différence entre la me-
sure rétablie et celle trouvée dans la pratique indiquera-le 
degré de fidélité qu'a eu chaque nation dans, la conservation 
des mesures de ses mètres ; l'accord pour quelques-uns est 
réellement surprenant ; cet accord, pour la France, démentira 
la réputation de variabilité que d'autres nations lui font à tort, 
car la toise rejetée avait encore lm,949040, tandis qu'à son 
origine elle était de lm,949856, c'est-à-dire qu'elle n'aurait 
varié que de 0mm ,816 pendant tout son service, J 
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L'électro-tissage. — Perfectionnements apportés par M. Froment 
. ' au métier pour le tissage électrique. 

• > • , - « 

Nos lecteurs ne son t .pas tout à fai t é t rangers à la ques-
tion du t i ssage électrique. Le métier du chevalier Bonelli 
pa ru t en 1855, à l 'Exposit ion universel le , et dans le vo-
lume que nous av.ons consacré à la descript ion des inven-
t ions pr inc ipa les qui figuraient au pala is de l ' Indus t r ie 1 , 
on t rouve une idée sommaire du métier électrique et des 
avantages-que promet ta i t ce nouvel apparei l . 

Construi t d ' abord à Tur in , ensuite à Berne , pa r M'. Hipp, 
le métier Bonelli démontrai t la possibilité de t isser au 
moyen de l 'électricité ; mais il laissait beaucoup à désirer 
sous le r appo r t pratique^ car il ne pouvai t fonctionner long-
temps avec régula r i t é . On n 'avai t p u t r iompher encore 
des difficultés qui empêchaient de fa i re en t re r cet apparei l 
dans la p ra t ique des ateliers. 

En 1857, M. F r o m e n t accepta la tâche difficile de p e r -
fect ionner et de r endre applicable à l ' indust r ie du t issage 
le métier électrique. Grâce à sa .persévérance et à sa r a re 
habileté, cè cons t ruc teur est pa rvenu à faire du mét ier 
électrique u n vér i table chef -d 'œuvre de mécanique indus-

1. Les Applications nouvelles de la science à l'industrie et aux arts, 
2e édition, pages 150-163; • 

trielle. Rien n'égale la précision et en même temps la s im-

plicité de l 'apparei l sor t i de ses ma ins . 
P o u r apprécier tous les avan tages de l 'applicat ion de 

l 'électricité à la confection des t i s sus , il . f au t avoir p résen-
tes à l 'espr i t les longues et coûteuses opérat ions pa r les-
quelles on doit passer a u j o u r d ' h u i avant de commencer le 
t i ssage des étoffes façonnées à une ou à ' d e u x couleurs . 
Sans ent rer .dans des détails qu i exigeraient de t rop lon-
gues explications, con ten tons-nous de rappe ler qu ' avan t 
de faire donner le p remier coup de navet te , le f abr ican t 
doit fa i re exécuter tou te la série des. opéra t ions suivantes : 

-1° Mettre en cartes le dess in su r u n e feùille de pap ie r 
divisée en u n e mul t i tude de pet i ts c a r r é s , dont la sé r ie 
horizontale r e p r é s e n t e r a t r a m e et la sérié verticale r e p r é -
sente la chaîne de l 'étoffe f u t u r e ; —.2° fa i re le Usage, c ' e s t -
à -d i re choisir et disposer dans u n e réun ion d ' e m p o r t e -
piècès, qui sont égaux en n o m b r e à ceux des ca r rés du 
dessin, ceux qu ' i l faut-.enlever pour, pe r fore r les c a r t o n s -
conformément au dessin ; — 3° percer les cardons à l ' a ide 
d 'une presse et des empor te-pièces choisis e t prélevés d a n s 
l 'opérat ion précédente . N o u s . n e devons p a s manque r de 
dire que ces t ro is opéra t ions doivent être répé tées p o u r 
chaque ligne horizontale, du dessin, l igne qu i r ep résen te 
seulement u n fil de l a t r a m e , pu isqu ' i l s 'agit de p r é p a r e r 
au tan t de car tons qu ' i l y a dé fils de t r a m e ; — 4° enfiia, 
coudre ou ra t t acher ensemble tous les car tons perforés , 
en observant bien r igoureusement l ' o rd re de leur succes -
sion, sous peine de tou t broui l ler . 

Ne pouvan t entrer, ici d a n s l 'explicat ion détaillée de 
l ' ingénieux mécanispie du mét ie r . . Jacquard , n o u s di rons 

. seulement que ces car tons percés de t r o u s servent à ag i r 
su r les aiguilles qui , djins ce métier , déterminent la levée 
de,fils de la chaîne du t i ssu cor respondant â ces aiguil les. 

Il f a u t avoir vécu dans un atelier de t issage p o u r c o m -
prendre, les difficultés, les embar ras , les dépenses qu ' en -



t ra înent les opérat ions préa lables dest inées à la prépara t ion 
des car tons . Trois ou q u a t r e mille ca r tons pe r fo rés sont né-
cessaires p o u r exécuter u n dessin ord ina i re , et il est des 
dessins qui en ont exigé j u s q u ' à soixante mille. Il n 'es t pas 

n é c e s s a i r e d ' i n s i s t e r b e a u c o u p p o u r f a i r e c o m p r e n d r e l a p e r t e 
de t emps et les f ra i s qu ' en t r a înen t ces opéra t ions , le capital 
qu 'un tel t ravai l abso rbe dans u n e fabr ique où l 'on exécute 
s imul tanément u n g r a n d n o m b r e de dess ins , l 'espace qu'exige 
la conservation de ces ca r tons d a n s les magas in s , etc. Nous 
avons vu dans u n e ville de fabr ique , à Nîmes , des t i s seurs 
de châles obligés de l oue r des ma i sons ent ières pour y lo-
ge r l eurs car tons . Et p l u s t a rd , quand les dessins sont 
passés de mode , tou t cela est u n capital p e r d u . 

Le mét ier électr ique v i en t to ta lement s u p p r i m e r les coû-
teuses opérat ions p ré l imina i r e s qu 'exige la p répara t ion des 
car tons , ou, p o u r pa r l e r avec p lus d 'exact i tude , il accom-
plit instantanément et automatiquement u n t ravai l analogue. 

•Le dessin se p rodu i t s u r l 'étoffe, grâce à u n e p laque métal -
l ique fixe, percée d ' u n g r a n d n o m b r e de t r o u s , qui , se 
bouchant et se d é b o u c h a n t a l ternat ivement sous l ' influence 
intelligente de l 'é lectr ici té , cons t i tue , de cette maniè re , u n e 
sor te de car ton qui se fa i t e t se défait à chaque coup de 
t r a m e , et remplace à l u i seul les mil l iers de ca r tons dont 
on fai t usage a u j o u r d ' h u i p o u r le t i ssage d ' u n e étoffe 
façonnée. 

Mais pa r quel art if ice l 'électricité peut -e l le r empl i r ce 
merveil leux office, qui consis te à fa i re ouv r i r ou f e rmer 
les t r o u s de cette p l a q u e métal l ique dans l ' o rd re et l ' en -
semble convenables p o u r faire r e p r o d u i r e s u r l 'étoffe u n 
dessin quelconque 1 C'es t ce que n o u s al lons essayer de 
fa i re comprendre . 

Commençons pa r r a p p e l e r q u e , su r u n e étoffe façonnée, 
le dessin se p rodu i t p a r l ' en t recro issement convenable des 
fils de la chaîne, qu i son t t endus hor izonta lement , avec le 
le fil de t r a m e que la n a v e t t e lance perpendicu la i rement à 

leur direct ion. C'est en passan t p a r - d e s s u s ou pa r -des sous 
tel ou tel des fils de la chaîne que le fil de t r ame p rodu i t 
su r l 'étoffe les dessins à une ou p lus ieurs couleurs . Voici 
ma in tenan t les dispositions essentielles du métier é lectr i -
que construi t p a r M, F romen t . 

Le modèle du dessin qu'i l s 'agit de r ep rodu i r e su r l'étoffe 
est t racé su r une feuille de pap i e r d 'é ta in , au moyen d 'un 
vernis ou d 'une encre noi re . Le méta l est u n conducteur 
excellent de l 'électricité ; au cont ra i re ; le vernis ou l 'encre 
ne condui t p a s l 'électricité. La surface su r laquelle le dessin 
est appl iqué présente donc deux s u b s t a n c e s , dont l 'une 
conduit et dont l ' au t re ne condui t pas l 'électricité. 

La feuille de papier d 'étain su r laquelle on a t racé le 
dessin est placée s u r u n rouleau qu i la fa i t avancer d 'un 
mouvement un i forme. Sur ce dessin vient por te r u n e sor te 
de peigne métal l ique formé de pet i tes dents sans c o m m u -
nication entre elles, afin que l 'électricité qu i doit les t r a -
verser ne passe pas de l 'une à l ' au t re . Ces peti tes dents 
sont en nombre égal à celui des aiguilles d u mét ier J a c -
q u a r d , qua t r e cents , pa r exemple, p o u r un mét ier ordinai re 
à qua t re cents aiguil les. Chacune de ces dents about i t , au 
moyen d ' un t r ès -mince fil de cuivre , à u n électro-aimant, 
ou a imant t empora i re de t rès -pe t i tes d imensions , composé 
d 'une petite t ige de fe r au tou r de laquelle se. replie le fil de 
cuivre conducteur de l 'électricité, de man iè re à pouvoir 
a imante r ou désa imanter ins tantanément la petite t ige de 
fer entourée pa r les sp i res du courant . Une pile de B u n -
sen, d ' un ou de deux éléments, est en r a p p o r t avec tous 
les pet i ts fils conducteurs about i ssant au peigne métal -
l ique , et peut fa i re circuler l e fluide électrique au tou r 
de tous ces pet i ts é lec t ro-a imants , si le cou ran t vo l ta ï -
que est établi entre la source d'électricité et l 'é lectro-
a imant . < 

L o r s q u e , p a r le mouvement ordinaire du mét ier J a c q u a r d , 
provoqué pa r le pied de l 'ouvr ier , ce mét ier vient à bat t re 



u n coup, le pe igne métal l ique s 'abaisse et se me t en contact 
avec le dessin t racé à l 'encre isolante su r le pap ie r d 'é tain, 
qui , l u i -même, s 'avance d 'a i l leurs d 'une t rès pet i te q u a n -
tité à chaque ba t tement du mét ier . P a r ce contact , certaines 
dents d u pe igne touchen t l 'encre isolante qu i fo rme le 
dess in , cer ta ines aut res touchen t le méta l . On voit dès lors 
ce qu i va arriver' . Les dents du peigne qu i touchent le fond 
méta l l ique peuvent donner passage à l 'électricité fournie 
p a r .la pile, t and is que les dents du m ê m e peigne qu i t o u -
chent le dessin t racé à l ' encre isolante ne peuvent l ivrer 
passage à l 'électricité. Or, chacune des dents du peigne 
est en r a p p o r t , comme n o u s l 'avons dit* avec la pile qui 
fou rn i t de l 'électricité, et elle abouti t , au moyen d ' un fil 
conduc teur , à un petit é lec t ro-a imant ; dès lors , toutes les 
dents qui t ouchen t la pa r t i e métal l ique du dessin laissent 
a r r i v e r l 'électricité au pet i t é lec t ro-a imant , qui leur fait 
suite, et ce pet i t é lectro-aimant devient actif , e 'es t-à-dire 
capable d 'a t t i re r u n e pet i te t ige de f e r . En ce moment , un 
batail lon de pet i tes t iges de fe r horizontales portées pa r un 
châss is commun, et que n o u s pour r ions appeler , selon le 
l angage des physic iens , les armatures de ces peti ts électro-
a imants , v iennent s e 'me t t r e tou tes en contact avec l 'extré-
mité , placée en r e g a r d d 'el les, de ces é lec t ro -a imants . Les 
électro- a i m a n t s , qui ont reçu l 'électricité p a r l eur contact 
avec l a par t ie ,métal l ique du dessin, a t t i ren t et ret iennent 
la/tige ou a r m a t u r e de f e r ; ceux qui n 'on t pas reçu d'élec-
t r ic i té n ' a t t i ren t p a s et ne re t iennent pas leur- a rmature . 
Aussi , d a n s le mouvemen t du re tour du châssis por teur 
des a rma tu res , les a r m a t u r e s en contact avec u n électro-
a iman t actif, demeurent -e l les adhéren tes à cet électro-ai-
m a n t , e t celles qui n ' on t p a s reçu d?électriëité sont-elles 
.emportées dans le mouvement de recul de ce châssis. 
Arr ive tout , aussi tôt un pet i t artifice mécanique qui donne 
de la solidité à cet a r r a n g e m e n t des tiges; Cette solidité est 
nécessaire , pu isque ce sont ces tiges qui vont ag i r s u r les 

aiguilles du mét ier J acqua rd . En effet, les t iges qui ont été 
aimantées demeuren t r e tenues à l ' intérieur du châssis , et 
celles qui ne le sont pas , fa isant saillie au dehors , v iennen t 
bu te r contre les aiguilles du mét ier J a c q u a r d pour p r o -
dui re l 'office ordinaire du ca r ton actuel, c 'est-à-dire pour 
agir su r les aiguilles auxquelles sont at tachés les fils de la 
chaîne du t issu. 

Telles sont les disposi t ions essentielles de l 'appareil 
pour l 'élèctro-t issage. Nous avons dû passer sous silence 
p lus ieurs disposi t ions mécaniques que M. F r o m e n t y a 
introdui tes p o u r sat isfaire aux exigences de la p ra t ique 
des ateliers. Tel e s t , pa r exemple , le moyen ingénieux de 
faire avancer le dessin avec des vitesses var iables à v o -
lonté et dans les deux sens , ce qui a pour résu l ta t de m o -
dif ier , quand on le d é s i r e , la longueur du d e s s i n ; l ' a d -
dition d ' un pet i t nettoyeur du peigne, q u i , à chaque coup 
du métier balaye toute la sur face des dents du peigne , 
pour préveni r le mauvais effet de la pouss iè re , qu i , en 
tombant s u r cette s u r f a c e , nu i ra i t à la perfect ion d u c o n -
tact électrique ; la disposit ion qui permet d 'éviter l ' é t in-
celle éleçtrique s u r le dessin, etc. 

Le mét ier que n o u s venons de décrire ne s 'appl ique 
qu 'au t issage des étoffes à deux couleurs , c 'es t -à-d i re à 
une ' couleur se détachant su r un fond uni . Le métier qui 
pérmet de t i s ser u n e étoffe à p lus ieurs Couleurs ne diffère 
du précédent que p a r quelques organes t rès-simples. La 
différence por te pr inc ipa lement su r une addi t ion faite au 
dessin. Avec le mét ier à p lus ieurs couleurs que nous avons 
v u fonctionner chez M.' F r o m e n t , l 'é lectr ici té , d iscernant 
les couleurs destinées à être lancées par la navette, t issera 
•une étoffe à cinq ou six couleurs aussi faci lement qu 'une 
étoffe à deux couleurs . C'est ici que la supérior i té du t i s -
sage électrique sur le système actuel deviendra su r tou t 
man i fes t e , car on sait bien que s'il y a six cou leu r s , pa r 
exemple , à placer s u r une é tof fe , il f a u t , avec le métier 



1. Nous devons noter ici que le liage du tissu, dans l'éleciro-tissage, 
se fait par le procédé ordinaire des ateliers, c'est-à-dire par la méca-
nique à armure. 

Jacquard a c t u e l , emp loye r six fois p lus de car tons que 
pour un dessin semblab le à une seule cou leu r 1 . 

Les avantages qui doivent résul ter de l ' in t roduct ion du 
métier électrique d a n s les manufac tu re s de t i s sus , r a s -
sortent assez p a r e u x - m ê m e s . Ces m o y e n s n o u v e a u x , 
qui suppr imen t toutes les opérat ions exigées pour la pré-
paration des car tons , doivent nécessa i rement appor te r une 
notable économie de t e m p s et d ' a rgen t s u r le m o a e actuel 
de fabr icat ion. Mais i l est d ' au t res avantages at tachés à 
cet apparei l , et don t i l est aisé de comprendre toute la 
valeur. Le métier é lec t r ique pe rme t t r a d 'exécuter des 
essais de dessin su r u n e étoffe. A u j o u r d ' h u i , pour appré-
cier l 'effet d ' u n d e s s i n , le fabr icant est cont ra in t d'effec-
tuer toutes les opéra t ions si coûteuses et si longues de la 
t raduct ion du des s in , de sa mise en car tes et de la per -
foration des car tons . Avec le métier é l ec t r ique , ces diffi-
cultés lui seront é p a r g n é e s ; il p o u r r a fa i re exécuter sur 
l 'heure le dess in don t il veut j u g e r l 'effet ; il pourra 
préparer une série d 'échant i l lons p o u r n 'exécuter l'étoffe 
qu 'avec l ' approbat ion o u su r la commande du consom-
mateur . 

Nous ci terons un f a i t qui p rouve ra bien avec quelle 
prodigieuse facilité e t quel le p rompt i tude le mét ier électri-
que t radui t s u r l 'étoffe t ou t e s les in ten t ions du déssinateur . 
LL. MM. l 'Empereu r e t l ' Impéra t r ice sont allés examiner, 
en 1859, le mét ier é lect r ique d a n s les atel iers de M. Fro-
ment . Le métier fonc t ionna i t sous l eu r s y e u x , exécutant 
un dessin su r une étoffe de soie , l o r s q u e , sans arrê ter le 
métier , M. F r o m e n t se b o r n a à subs t i tue r au dessin qui 

: était en t ra in de se p r o d u i r e , u n e bande de papier d'étain 
J su r lequel il venai t d ' éc r i r e le n o m de Napoléon III; et le 
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MÉCANIQUE. 

mét ie r , cont inuant à m a r c h e r , on vit le nom de Na-
poléon III succéder su r l 'étoffe aux f leurs et aux figures 
composant le p remier dess in . 

Un mér i te qui nous a beaucoup f r a p p é dans cet a p -
parei l , c'est qu' i l ne change r ien à la disposition, du 
métier J acqua rd actuel . Le maî t re ouvrier lyonnais qui 
possède u n mét ier J a c q u a r d , le fabr icant de l 'Alsace ou 
de Manchester qui en ont des centaines réunies dans leurs 
a te l ie rs , n ' au ron t r ien à y changer p o u r les faire serv i r 
au t issage électrique. Tout le mécanisme du J a c q u a r d est 
en effet conservé ; seulement les car tons et leurs acces-
soires sont remplacés par l 'apparei l é lec t r ique , qu i n ' o c -
cupe p a s p lus de place qu 'une petite table à écrire. 

Ce serait en effet une e r r eu r de penser , comme on l 'a 
fait s o u v e n t , que le système du t issage électrique soit 
destiné à remplacer et à fa i re d ispara î t re le sys tème 
Jacqua rd : le nouvel apparei l n 'es t qu 'un t rès-ut i le p e r -
fect ionnement appor té à cet admirable métier de V a u -
canson et de J a c q u a r d , q u i a révolut ionné dans le monde 
ent ier le t rava i l du t issage. La phys ique vient simplifier 
le mécanisme du métier J a c q u a r d , en chargean t l ' é lec t r i -
cité d 'une par t ie du t ravai l . Ces innombrables ca r tons se 
déroulant su r l ' échafaudage du t i s seur sont remplacés 
pa r l ' agent é lec t r ique , qui accompli t ' le même office i n -
s tan tanément et a u t o m a t i q u e m e n t , c 'es t -à-d i re qui fai t èt 
qui défait su r place u n car ton méta l l ique fixe, rempl issant 
à lui seul l 'emploi autrefois dévolu à des mill iers de ca r tons 
mobiles . 

E n voyant fonct ionner cet apparei l r e m a r q u a b l e , nous 
ne pouvions nous empêcher d 'y voir u n f r a p p a n t t é m o i -
gnage des p rog rès successifs de la science et de l 'ar t* 
contemporain . A la fin du dern ier siècle, toutes les étoffes 
façonnées se t issaient à la ma in : la mécanique n ' ayan t 
p a s encore abordé le problème compliqué du t issage à 
p lus ieurs couleurs , considéré jusque- là comme inacces -



sible , c 'était la ma in d ' un o u v r i e r , celle d ' un enfant , 
q u i , à l 'appel du t i s s e r a n d , élevait ou abaissai t les fils 
d e l à c h a î n e , en t re . lesque ls le t i sserand lançait la n a - ' 
vette , selon les prescr ip t ions du dessin qu'i l avait sous 
les yeux . Vint l ' immorte l V a u c a n s o n , qui imagina l 'ad-
mirable ar t i f ice mécanique du cyl indre mobile percé de 
t rous et des aiguilles por tan t les fils de la chaîne qui 
v iennent bu t e r contre le plein des c a r t o n s , où pénétrer 
dans les t rous percés dans ces c a r t o n s , selon les pres-
cr ipt ions du d e s s i n , c'est-à-dire' qui inven ta le principe 
fondamenta l du mét ier dit Jacquard. Mais le cylindre 
de V a u c a n s o n , qui devait recevoir tou t le dessin à tracer 
su r l ' é to f fe , ne pouvan t dépasser cer ta ines l i m i t e s , ne 
permet ta i t qu 'un certain nombre de coups de n a v e t t e , et 
l 'on ne pouva i t f o rmer ainsi que de pet i ts dessins . C'est 
a lo rs que se présenta à l 'espri t de J acqua rd une véritable 
insp i ra t ion de génie. Le g rand mécan ic ien lyonna i s r e m -
plaça le cyl indre de V a u c a n s o n , dont les d imens ions sont 
nécessa i rement limitéés-, pa r une sur face véri tablement 
sans limites obtenue p a r u n e série cont inue de cartons 
ra t tachés les u n s aux a u t r e s , e t qui ne sont en réalité 
que le cy l indre de Vaucanson , dont les d imens ions sont 
augmentées à l ' infini . P a r a î t enfin de nos j o u r s l ' ingé-
nieux physic ien Bone l l i , q u i , s ans toucher au système 
fondamenta l de Vaucanson et de J a c q u a r d , suppr ime , par 
l 'emploi de l 'électricité, toute opérat ion mécanique pour la 
prépara t ion du car ton . Ainsi, la g rande invent ion de Vau-
canson et de J a c q u a r d subsis tera tou jour s ; ' seu lement , la 
phys ique vient de lui appor te r u n perfec t ionnement capi-
tal . Il n ' y a pas- d a n s l ' indust r ie moderne beaucoup 
d 'exemples auss i f r a p p a n t s que celui-là des perfect ionne-
ments successifs appor tés à u n e g r a n d e invent ion q u i , 
sans change r de carac tè re , s 'élève t ou jou r s de p lus en 
p lus 've r s la perfect ion. La mécan ique , grâce à Vaucan-
s o n , commence pa r suppr imer la main de l ' h o m m e en 

imaginant un sys tème qu i exclut p resque toute in te rven-
tion de l 'ouvr ier . L a m ê m e sc ience , grâce aux efforts de 
J a c q u a r d , donne à ce sys tème une extension ina t tendue 
qui impr ime à l ' indust r ie des t issus u n prodigieux essor. 
Enf in la phys ique , grâce à Bonel l i , vient appor te r un 
perfect ionnement capi ta l à cette belle création mécanique , 
en confiant à l 'électricité une par t ie des opérat ions à a c -
compli r . La marche ascendante du progrès se mon t r e ici 
dans toute son év idence , et heureux le siècle qui assiste 
à. ce déve loppement , à ce perfect ionnement gradue l des 
œuvres du génie, appl iquées à alléger le f a rdeau d u l a b e u r 
h u m a i n ! 

• ' - • 2 

Le chemin de fér à pat ins; nouveau mode de locomotion 
individuelle. 

i M. le docteur Juge , de Crest (Drôme), est l ' inventeur 
d ' u n nouveau sys tème de locomotion individuelle, qui con-
siste à faire usage du pa t in s u r une voie fer rée cons t ru i te 
spécia lement pour cet objet . C'est là une idée originale. Si 
les combinaisons imaginées p a r l ' au teur a t te ignent le bu t 
qu ' i l s 'est p r o p o s é , si chacun p e u t , grâce au nouveau 
sys tème de M. le docteur J u g e , f ranchi r t rès - rap idement 
de g randes distances sans u n e fat igue t rop notable, le 
nom du modeste médecin de la- Drôme t iendra d ignement 
sa place p a r m i les c réa teurs d ' inventions uti les au b i en -
être populai re . Occupé depuis longtemps de l 'é tude de ce 
procédé de locomot ion, M. J u g e a poussé très-loin ses r e -
cherches, car dans le mémoire qu ' i l a c o m p o s é , il donne 
l ' avant -proje t et le devis d 'une ligne ferrée à patins, en t r e 
deux peti tes villes du département" de la Drôme. 

Au mois de juin 1859, l e ' j o u r n a l l'Ami des sciences a 
publié m extenso un mémoire dans lequel l ' inventeur 
expose ses idées, donne l e dessin des pa t ins qui doivent 



faire gl isser les v o y a g e u r s s u r la rou te ferrée , le détail de 
cette voie e l l e -même, e t c . I l n o u s au ra i t été assez difficile 
de r é sumer , p o u r n o s l e c t eu r s , ce long t rava i l , r empl i de 
détai ls techniques . H e u r e u s e m e n t , l ' au teu r à p r i s lui-
même la peine d 'en c o m p o s e r u n r é sumé . Nous n o u s b o r -
nerons à r e p r o d u i r e cet exposé du moyen nouveau de loco-
motion solitaire q u e p r o p o s e le médecin de la Drôme. 
Bien des object ions s ' é lèvera ien t sans doute si l ' on voula i t 
discuter la quest ion p r a t i q u e de ce sys tème. Mais p o u r 
des idées si n o u v e l l e s , ce qu'i l impor te avant t ou t , c 'est 
de les faire conna î t r e . Voici donc le r é s u m é donné p a r 
M. le docteur J u g e de s o n nouveau sys tème de locomot ion 
individuelle : 

«L'auteur a eu pour but la recherche d'un système de chemins 
de fer réduits, dans lesquels, la circulation s'effectuant à bon 
marché et s 'adaptant parfai tement aux besoins individuels et 
populaires, pourrait rempl i r , à l 'égard des grandes artères déjà 
créées ou en projet le rôle des ramusculgs vasculaires, dont 
l'ensemble est connu chez les êtres vivants sous le nom de 
réseau capillaire. 11 croit y être parvenu en imaginant une voie 
spéciale, combinée de manière à donner un facile accès : 1° à 
la force humaine considérée comme moteur; 2° à nombre d'au-
tres forces plus ou moins négligées jusqu'à ce jour, à raison 
de leur peu d'efficacité, à contre-balancer les résistances des 
chemins ordinaires ; tou t cela, bien entendu, sans repousser le 
concours des autres moteurs connus et à portée de rendre, 
dans le cas, des services avantageux à l 'agriculteur et à l ' in-
dustriel. 

(l Yoie. — Sur des t raverses distantes de 1 mètre et reposant 
sur le sol ou sur des massifs de maçonnerie au besoin, on 
place quatre longrines reliées entre elles par des étriers en 
fonte. Ces étriers, dont la principale fonction est de suppor-
ter trois rails en fer m i - r o n d , de 0m ,03 de diamètre, sont en 
même temps chargés de maintenir , dans une direction cons-
tamment parallèle, et à u n e distance notablement moindre que 
la longueur moyenne du pied, les quatre longrines qui for-
ment trois rainures continues, dont le fond est uniquement 
constitué pa r l e s rails en fer mi-rond, qui occupent leurs axes. 

Ces étriers sont, en outre, le moyen principal d'assemblage 
de la charpente de la voie. 

« Un autre rail en fer méplat est établi, de champ, sur le 
bord de chacune des deux longrines extérieures, ce qui consti-
tue ainsi une voie de petit chemin de fer saillant. 

s Ainsi préparée, cette voie peut suffire amplement aux be-
soins spéciaux du trafic vicinal. 

i Denrées. — La voie pourra recevoir, sur le petit chemin de 
fer saillant porté par les deux longrines externes, distantes de 
85 centimètres, des chariots et plate-formes avec roues à col-
let, pouvant fournir à toute espèce de charroi. Au moyen du 
sentier empierré qui. longe la voie et donne prise d'appui à la 
force animale employée à leur traction, ces derniers pourront 
être halés isolément, ou sous forme de train, par les animaux 
les plus faibles, qui, souvent aussi, sont les plus véloces. 

« Voyageurs. — Tous les actes moteurs de l'organisme pour-
ront être utilisés pour le transport rapide de sa masse ; mais 
seulement par les deux moyens fondamentaux qui suivent : 

« I. Locomotion en voiture.—Elle aura lieu au moyen de 
chariots à rames ; ces derniers agiront sur les mailles d'une 
chaîne sans fin, laquelle s 'engrenant sur des pignons dentés 
portés par les axes des roues, mettra celles-ci en mouvement. 
A cet effet, ces voitures seront pourvues de roues, dont deux, 
celles antérieures, tournant autour du même essieu, porteront 
à leur bande un collet et rouleront sur les rails saillants, tan-
dis que la troisième, munie d'une gorge, reposera sur le rail 
en fer mi-rond central. C'est sur cette dernière que sera établi 
le siège du rameur, ses bagages ou ses compagnons de route 
ayant leur place au-dessus des deux autres. Nous présentons 
ce système de chariot comme type de chariot automoteur, par-
ce que l'acte de ramer est l'acte le plus puissant auquel donne 
lieu la force humaine (Buchanan) ; mais nous sommes loin de 
repousser les autres systèmes produits ou à produire. Nous 
croyons au contraire qu ils sont appelés à rendre de grands 
services, à raison des aptitudes et des besoins divers de la lo-
comotion individuelle. 

» II. Locomotion pédestre. — Le.rail en fer mi-rond central, 
qui reçoit la roue à gorge du chariot à rames, participe, en 
outre à la fonction de ces deux voisins immédiats, affectés 
aux voyages pédestres ou plutôt au patinage. 

» Le patinage sur ces rails s'effectue au moyen d'une chaus-
sure reposant sur deux paires de roulettes coniques, dont les 



sommets sont alternativement opposés et Hont r 

s r n s e n t c o m m e n t s ' e î e c t u e i a p ^ X p î i e " 

i e î x S t t ^ r cette fonction, lepat in est. divisé en 
aeux parties . la première est constituée par les roulettes Pf 1P 
cadre qui les por te ; son axe se maintient dans t S î n t U 
rallelisme, avec la direction du rail en fer m i - r S £ 

ffa,?^168 ^ ^ 6 S t f o r m é e ¿ ' une plateform pi -
ta ,t au centre du cadre et obéissant au mouvement de torsion 

q S t e s r d a n s c e t t e p r e m i è r e ^ 
Par la torsion, lès roues et le cadre restant fixés sur le rail 

axe de ] a p l a t e f o r m e c e s s e 

cadre, et par conséquent avec celui du rail, étant brés ï is nâr 
ses extrémités antérieure et postérieure snv les d e u T T a r o S s s : ^ « à cette fin - £ 
J j r r é t : r L ' a r r ê t / o b t i e n t P a r l 'adjonction sous la plate-
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0 U l f t e S à m o u v e m - t h ° r ' z o n t a l , pla-
cees à 1 avant et a l arrière du patin. Elles sont constituées par 
un tambour metalhque mobile dans lequel s ' enrou leunr ssor 
en spirale, fixé à sa bande par une extrémité, EaUtre S 
nvee a son axe fixe. La résistance progressive du res ort s'en 
roulant sous le frottement, m o d é r e n m e £ J Ï C 
augmenter es facilités de l 'arrêt, le cadre des roule" ' p o r t 
encore, sur l 'avant et sur l 'arrière, un coussin qui vient s'adan 
ter au rail mi-rond .par le mouvement de bascub naturelle 
ment lie- avec celui de - torsion. Le patin jouit de ffvanSe" 
d etre galocne par un mécanisme fort simple a v a n t a

0 e 
-» Les commençants seront protégés contre les accidents par 

des tuteurs roulants très-efficaces P 

n n l l a * L r é S e n C e d e S , t r o i s r a i l s mi-ronds est nécessaire pour 
que les voyageurs pedestres puissent se croiser sur la voie 
sans cela, deux suffiraient. ' 

• » Le patineur se mouvant habituellement sur un seul oied 

» A moins que le trafic ne nécessite une double voie, les 

voitures n'occuperont cette dernière qu'à des heures fixées par 
les règlements. 

L'étude et le calcul montrent d'une manière irrécusable que 
la vitesse des patineurs et des voyageurs en chariot arrivera à f 

une moyenne de huit lieues, à l'heure, le transport des denrées 
s'effectuant avec des avantages connus. Ils montrent que la voie 
ne coûtera pas plus qu 'un chemin de grande communication, 
et enfin qu'on pourra admettre des rampes de trois centimètres 
par mètre, sans inconvénient pour le système. » 

5 

Le barotrope, ou voiture à poids moteurs. 

M. Salicis, ancien lieutenant d e va i s seau , r épé t i t eur à 
l 'Ecole polytechnique, a imaginé, en 1858, une solution 
nouvelle et t rè^-sa t i s fa i san te du problème, déjà p lus ieu r s 
fois abordé, de la locomotion personnelle, dont le vélocipède 
nous offré le r u d i m e n t bien eoimu. Cette invention a fait 
u n certain b ru i t . Comme la place n o u s a m a n q u é dans le 
dernier volume de ce recuei l pour décr i re le barotrope, 
nous-réparons cette année cette omission. Le Journal des 
Mines a donné , en 1858 , la description qui va suivre de 
la nouvelle voiture automatique dé M. Salicis. 

« Deux légères roues de voiture, dit le Journal des Mines, sont 
réunies par un essieu à quatre coades aux manivelles. 

Les deux manivelles de gauche qui forment un couple, sont 
à 20 centimètres l 'une de l 'autre et opposées ; les " deux mani-

. velles de droite, opposées également entre elles, sont à angle 
droit sur les premières. 

L'essieu est solidaire de la roue de gauche, la roue de droite 
est solidaire de l'essieu dans les routes directes ; mais la fusée 
de l'essieu étant cylindrique de ce côté, la solidarité n'est 
maintenue qu'au moyen d'un petit appareil d'embrayage qui 
fonctionne très-bien et qui permet d'affoler instantanément la 
roue dès que la route devient courbe. 

Le collet de chaque, manivelle est entouré d'une douille 



jointe par une articulation à une petite bielle ou cordon et 
celui-ci à une pédale. ' 

Cette pédale peut avoir son point de rotation en avant et en 
arrière dé l'essieu : il est en arrière dans le modèle présenté 
et la pédale se prolonge en avant de l'essieu, au delà du point 
d attache de j a bielle. • 

Sur une partie cylindrique de l'essieu, et près de chaque 
moyeu, est reçu un coussinet fixé au bras d'un brancard oui 
va de 1 avant à l 'arrière. ' 4 

Ce brancard, fermé par une entretoise à son extrémité pos-
térieure, sert d'attache à ce point à deux suspenseurs verti-
caux, dont la partie inférieure supporte la broche transversale 
sur laquelle sont enfilés les pieds des pédales. 

En avant, les deux bras du brancard sont reliés par deux 
entremises, disposées parallèlement à quelques centimètres 
I une de 1 autre, et sur ces entretoises est boulonnée la flèche 
qui reçoit en avant la chape d'une roue de tricycle ordinaire 
munie d'un gouvernail . ' 

Deux sièges sont disposés, l 'un en avant, l 'autre en arrière 
de 1 essieu. 

Cette voiture porte qua t re voyageurs, deux en avant de l 'es-
sieu, deux en arrière ; les deux de gauche sont sur les mêmes 
pedales : il en est de même des deux de droiie. 

Dans chaque couple, l 'un des voyageurs agit donc sur un 
levier du second genre, l 'autre sur un levier du troisième 

La manière de fonctionner est des plus simples : on se 
dresse sur les pédales, et, si l'on veut marcher en avant on 
fait porter le poids du corps sur la pédale dont la manivelle 
est en avant de l'essieu ; pour marcher en arrière, on pèserait 
sur la pédale dont la manivelle est à contre-marche 

La machine est tou jours en départ, et, le mouvement une 
fois décidé, celui des pieds devient automatique et n'exige 
aucune habitude. 

Des barres d'appui t ransversales permettent aux voyageurs 
de se maintenir en équilibre dans la position droite, qui, du 
reste, est la moins ordinaire et ne devient nécessaire que dans 
les pentes rapides ou dans les chemins t irants. Par tout ailleurs 
es voyageurs peuvent marcher assis ; ils n'ont alors qu'à sou-

lever un peu la jambe qui a fini son travail, tandis qu'ils laissent 
tomher l autre. 

Selon le but qu'on se propose, et par de simples changements 
dans le rayon des roues et des manivelles, le travail des poids 

moteurs peut, en effet, se transformer en grandes ou moyennes 
vitesses, ou se transmettre de façon à transporter avec des vi-
tesse de 8 ou 10 kilomètres des masses notablement plus lour-
des que les poids moteurs eux-mêmes. » 

Dans les expériences auxquel les cette nouvelle voiture 
automat ique a été soumise p a r quelques ama teur s éclairés, 
voici ce qui a été constaté , d ' a p r è s le j ou rna l qui fourni t 
les rense ignements qui suivent : 

« Trois personnes montaient le véhicule. Elles le firent rouler 
alternativement sur le pavé, sur le macadam ; elles lui firent 
remonter la pente sensible du boulevard. 

Leur course dura 35 minutes, et en 35 minutes elles firent 
un trajet de 8 kilomètres. 

C'est donc une vitesse de 14 500 mètres par heure. 
Deux voitures, l 'une de place, l 'autre de remise, devaient 

suivre le barotrope : la première y a renoncé au bout de quel-
ques instants ; la seconde n'a pu l'atteindre, quels qu'aient été 
ses efforts. 

Le même jour, l ' inventeur a fait voir que, malgré les imper-
fections du véhicule sur lequel il expérimentait, imperfections 
de plusieurs sortes et incohérentes à un appareil de premier 
jet, que par le seul effet de son poids, appliqué plus en arrière 
de l'essieu et sur un macadam très-ordinaire, il conduisait avec 
une vitesse de 8 kilomètres au moins, son poids, celui de la 
voiture et celui de ses deux aides. 

On pense sans doute que la fatigue des expérimentateurs a 
dû être excessive. Voici à cet égard ce qu'enseigne l'expé-
rience. 

La fatigue varie suivant la vitesse, ce à quoi l'on devait s 'at-
tendre;-elle dépend ici de la rapidité du mouvement des pieds, 
qui agissent tous les deux une fois à chaque tour de roue. 

Dans les vitesses de 8 à 10 kilomètres à l 'heure, elle est da 
beaucoup inférieure à celle que l'on éprouve après le parcours 
d'ur>e égale étendue accompli à pied en 1 heure et demie. 

Après quelques jours de pratique, la vitesse de 14 kilomètres 
peut être soutenue pendant plus d'une heure et reprise après 
une heure de repos, ce qui, dans une journée de douze heures, 
fournirait un parcours total de plus de 80 kilomètres, parcours 
qui peut être accompli de nouveau le lendemain et les jours 
suivants. . . . 

iv G 



, L allure tient alors du pas gymnastique ; à cela près cepen-
dant qu'il n'y a pas de choc à tous les pas, et que chaque pas 
peut, selon la grandeur des roues, donner un développement 
de 3 ou 6 mètres. - . 

Cette dernière allure est d'ailleurs si peu hors de nature, 
que j'ai pu moi-même, dit l 'inventeur, la conserver pendant 
1 heure 36 minutes, parcourir ainsi 21 kilomètres, sans arrêt 
ni réparation d'aucune espèce, en plein soleil, et qu'il m'eût été 
facile de recommencer une heure après. 

M. Salicis fait en outre valoir que les appareils barotropes 
ont l 'avantage de mettre à profit , les muscles les plus vigou-
reux sans-leur imposer des habitudes nouvelles, tou t le travail 
consistant dans l'élévation du centre de gravité à quelques 
centimetres, et dans un faible transport latitudinal. » 

4 
• L'injecteur de MM. Giffard et F laud, pour l'alimentation 

des machines à vapeur. 

L'invent ion la p l u s or iginale fai te en F r a n c e en 1859 
dans les mach ines à vapeur est cer ta inement celle de 
MM. Giffard et F l a u d , qu i est venue donner le moyen de 
s u p p r i m e r les pompes d 'a l imentat ion p o u r l ' in t roduct ion 
l e l 'eau dans les chaudières , et qu i a mis à prof i t la pres-
sion m ê m e de cette vapeur pour faire ja i l l i r , d ' u n e m a -
nière cont inue, l 'eau l iquide dans le géné ra t eu r . Nous 

;nous bornons à énoncer ici le pr incipe, sur- lequel est 
fondé l'injecteur de MM. Giffard et F l aud . Ce pr incipe 
semble contradic to i re au premier a b o r d , pu isque la 
vapeur devrai t avoir à vaincre u n e press ion p lus 
g r a n d e que sa tension p r o p r e ; il a néanmoins été 
confi rmé pa r l 'expérience et la p ra t ique . M. F lâud a même 
construi t su r le même pr inc ipe une pompe d 'épuisement 
d ' un g r a n d pouvoir pour la rapidi té d ' ac t ion , s inon pour 
l 'économie. Si la dépense de vapeur est cons idérable , le 
débit d 'eau peut devenir aussi g rand qu 'on veut , ce qui , 

dans u n cas d o n n é , est d 'une importance cons idérab le , 

en par t icul ier p o u r étancher la cale des navi res où il s 'est 

déclaré des voies d 'eau. 
Voici la disposit ion générale de l'injecteur de MM. Gif -

f a r d et F l aud p o u r l 'a l imentat ion cont inue des chaudières 
à vapeu r . A la chaudière est adapté u n tube horizontal , 
t e rminé en entonnoir . Sur le p ro longement de l 'axe de 
ce tube et à u n e faible distance, est la buse d ' un second 
tube conique, d i sposé comme s'il devait s ' engager dans 
l 'évâsement du p remie r . Le second a la fo rme d 'un T dont 
le j ambage .v ien t p longer dans le réservoir d ' e a u ; concen-
t r iquement à la par t ie horizontale du second tube s 'en 
t rouve un t rois ième dont la buse arr ive .à quelque distance 
intér ieurement , du second, en sorte que les trois pa r t i e s 
horizontales fo rment à peu p rès t ro is tubes concentr iques 
séparés les u n s des aut res suivant l eur axe commun . Seu-
lement, le p r e m i e r est ent ièrement isolé du second, et , a u 
contraire , l 'espace annula i re laissé en t re le second ët le 
troisième est fe rmé du côté opposé au p remie r . 

Le troisième t u b e est en communicat ion avec la c h a u -
dière, et quand on ouvre le robinet qui pe rme t l ' échappe-
m e n t , le j e t de vapeur fai t le vide dans le tube concen-
t r ique , . l 'eau monte p a r le j a m b a g e , et elle est lancée 
dans l 'entonnoir , du p r e m i e r , qui la condui t à la chau-
dière . , 

Telle est la disposi t ion générale de l'injecteur appl iqué à 
l 'al imentation des chaudières . 

Dans les pompes, , le système est absolument le m ê m e , 
et n e diffère, dans les applications qui en ont été fai tes , 
que pa r la position donnée à l ' in jecteur . 
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Communications entre les voyageurs et les conducteurs de trains 
sur les chemins de fer, 

On cherche d e p u i s long temps le moyen de m e t t r e les 
voyageurs s u r les chemins de fe r en communica t ion avec 
les conducteurs de t r a i n s . La quest ion est for t difficile, car 
si l 'on donne a u x voyageurs , t rop de facilités p o u r a r rê te r 
le convoi, on p r o d u i r a des r e t a rd s souvent p lus dangereux 
que les accidents p e r s o n n e l s dont il faut donner avis. Un 
ingénieur ang la i s a t r o u v é en 1859 un moyen s imple et effi-
cace d ' a r r i ve r à ce r é su l t a t . Ce moyen consiste à placer su r 
le t ender , d a n s l ' emp lacemen t rése rvé au chauf feur , un 
miroi r su r lequel v ien t se refléter le convoi tout entier. 
Grâce à ce mi ro i r , le conduc teur du t r a in et le mécanicien 
peuvent voir tou t ce qu i Se passe s u r le convoi. Dès q u ' u n 
voyageur se m o n t r e ou ag i te un moucho i r à la por t iè re 
d ' un w a g o n , ce s i g n a l d ' appe l est ape rçu , et le t r a in peut 
s 'a r rê ter au c o m m a n d e m e n t du conduc teur . Un des a v a n -
tages de cette d ispos i t ion , c 'est qu'el le ne peu t être con-
t rar iée pa r les s inuos i t é s de la voie. 

Ce système n o u s p a r a î t excellent p o u r la m a r c h e de j o u r , 
ma is il serai t d ' u n e appl ica t ion difficile p e n d a n t la nui t . 
L ' inventeur cro i t , il est v r a i , qu 'en fixant deux lampes aux 
deux côtés des d e r n i è r e s voi tures du t r a i n , la réflexion 
de ces l ampes s u r le mi ro i r établi su r le t ender p e r m e t -
t rai t au conduc teu r d 'apercevoi r tou te l ' é tendue du t r a in 
malgré l 'obscur i té de la nu i t , auss i ne t tement que pendan t 
le j o u r . Nous ne p a r t a g e o n s po in t sa confiance s u r ce point . 
Ce serai t , tou tefo is , dé j à u n résu l ta t bien uti le que de don-
ner , pendant le j o u r , aux voyageu r s des chemins de fer la 
faculté de se me t t r e en communica t ion avec le conducteur 
du t ra in . Ce m o y e n , depu i s si l ong temps cherché , nous 

para î t de cette manière assez ingénieusement réal isé , et 
nos compagnies de chemin de fe r agira ient sagement en le 
soumet tan t à quelques essais. P r e sque toutes les l o c o m o -
tives possèdent su r l e u r tender de l a rges lunettes garn ie 
d 'un ca r reau de vi t re s e rvan t à p ro téger le conducteur et 
le chauffeur contre le mauva i s t e m p s : c 'est devant ces car-
reaux circulaires que l ' ingénieur angla is a établi son mi -
ro i r réf lecteur. 

Lampe sous-marine. 

Un lampis te de Marsei l le , M. G u i g a r d e t , a inventé i l y 
a p lus ieu r s années d é j à , u n e l ampe destinée a éclairer 
l a p ro fondeur des eaux. E n 1859, des essais t r è s - a i -
fa i san ts ont été fai ts à P a r i s avec cet apparei l dont 1 u -
tilité p o u r les cas spéciaux de t r avaux a exécuter sous le 
n iveau des fleuves et des rivières, n ' a pas besoin d e t re de-
mont rée . C'est ce qu i nous engage à -donner la descript ion 

^ U l ^ M . Guigardet est al imentée p a r Vkydrogïne 
liquide ou gazogène, noms for t i W ^ t donnes a U 

mélange d'alcool et d 'essence de té rébenth ine . Cette lampe 
est renfermée dans u n e cage cyl indr ique en ver re , h e r m e -
t inuement fermée et assez solide pour r é s i s t e r a l a p ress ion 
de l ' e a u ; la cage-es t surmontée d ' un tube ou d u n e c h e -
minée destinée à laisser échapper la f u m é e et les gaz p r o -
du i t s p a r la combust ion. , . c 

Deux tubes ver t icaux placés la téra lement amenent d a n s 
la cage de ve r re e t à sa par t i e infér ieure l ' a i r nécessaire a 
la combust ion ; un récipient fo rman t p ied , place a la pa r t i e 
in fé r ieure de tou t l ' appa re i l , communique avec les. t ubes , 
d 'a r r ivée d 'air p a r deux pet i ts tubes se raccordant avec les 



d a n s l a cage. Ce réc ip ien t se r t à recevoi r les l iqu ides qui 
se condensen t d a n s les t ubes o u d a n s la cage, l iquides qu i , 
en s ' a c c u m u l a n t d a n s les coudes d e s t ubes d ' a i r , vien-
d ra i en t les o b s t r u e r et empêchera ien t l ' accès de l ' a i r au 
bec de la l a m p e . 

E n f i n , u n a n n e a u en f e r , p lacé à l a pa r t i e i n f é r i eu re d u 
r é c i p i e n t , se r t à ' a cc rocher u n poids des t iné à a s s u r e r la 
ver t ica l i té et l a fixité de l ' appa re i l , t a n d i s q u ' u n flotteur 
ser t à le s o u t e n i r , su ivan t l a p r o f o n d e u r à laquel le l ' a p p a -
rei l doit ê t re descendu. ; on a j o u t e , a u m o y e n d ' éc rous , 
t a n t s u r le t u b e - c h e m i n é e q u e su r c h a c u n des t u b e s de 
condui te d ' a i r , des t ubes d ' u n e l o n g u e u r suf f i san te p o u r 
q u e l eu r ex t r emi t é l ibre soit a u - d e s s u s d u n iveau de l ' eau 
de 50 cen t imè t r e s à 1 mè t re . -

A u pon t d 'Arco le , à P a r i s , u n p l o n g e u r a p u e x a m i -
n e r , avec cet te l a m p e , les effets d ' u n e m i n e et- r a m a s s e r 
s u r le f o n d les p i e r r e s qui avaient été p ro je tées p a r cette 
mine . 

A u b a s s i n de Cha i l lo t , p a r u n e p r o f o n d e u r d'eau, de 
5 m è t r e s , e t p a r u n e eau t roub le qui empêcha i t , en p le in 
j o u r , de d i s t i n g u e r à p l u s de 60 cen t imèt res de sa su r f ace , 
l a l a m p e a été posée s u r le f o n d , p u i s u n Ouvrier r e v ê t u du 
s c a p h a n d r e , m u n i d ' u n e a rdo i se et d ' u n c r a y o n , • est des-
cendu d a n s le bass in . Cet ouv r i e r é tai t cha rgé de che rche r 
u n e boî te de v e r r e jetée d a n s le vo is inage de la l ampe , e t 
c o n t e n a n t , à l ' i n su du p longeur , , u n e médai l le . L ' o u v r i e r ' 
est r emon té t e n a n t la boî te et a y a n t écr i t s u r l ' a rdo i sé à la 
l u e u r de l a l a m p e : la boîte contient une pièce de monnaie ; 
il a déclaré q u e l a c la r té r é p a n d u e - p a r l a l ampe étai t s u f -
fisante p o u r lu i pe rme t t r e de t ravai l le r fac i lement j u s q u ' à 
une-d i s tance de 2m ,2Ô m e s u r é e p a r lui avec u n m è t r e don t 
il était m u n i . 

U n a u t r e p l o n g e u r , en présence d ' u n e commiss ion de la 
Société de s ta t i s t ique de Marseil le, a f a i t conna î t r e le mi l -
lés ime d ' u n e m o n n a i e qu ' on lu i -ava i t fa i t p a s s e r ; il a p u 

s u r des p lanche t t e s où éta ient t racés des po lygones , p l an t e r 
des c lous a u s o m m e t de ces p o l y g o n e s , et cela à u n e d i s -
tance de 2 m , 5 0 de l a l a m p e . . 

L a l a m p e de M. Guigarde t p e r m e t de vis i ter l a n u i t , 
m ê m e d a n s les eaux t roub les , l e s hél ices de nav i res , d 'y 
f a i r e ce r ta ines r é p a r a t i o n s , de p lacer des m i n e s sous -ma-
r i n e s , de r econna î t r e les f o n d s , en un m o t , d ' exécu te r t ous 
l e s t r avaux -hydrau l iques p o u r l e sque l s , j u squ ' i c i , i l fa l la i t 
a t t end re la l u m i è r e d u j o u r , q u i ne concorde p a s tou-
j o u r s avec le m o m e n t le p lus favorab le p o u r l a h a u t e u r d u 

n iveau .de l ' e au . 

Cette l a m p e sera i t d o n c , p a r su i te de l a r égu la r i t é de l a 
combus t ion et de son p o u v o i r é c l a i r a n t , le complément 
d u scaphandre, q u i a dé jà r e n d u t a n t de se rv ices . 

Le tube de sauvetage des mineurs. 
} - •-• * ~ - * 

Le Journal des Mines p a r l e de l ' i nven t ion , d u e à 
M. Valosse, d ' u n tube de sauvetage des mineurs, appa re i l 
q u i a u r a i t p o u r bu t de dé fendre l e s m i n e u r s con t re les 
ébou lemen t s ; 

D a n s l e s galer ies de mines , l a p a r t i e o ù l 'on travail le 
n ' e s t sou tenue que par des bo i sages , e t ce n ' e s t q u ' à u n e 
certaine- d i s tance pa r de r r i è re que se p d u r s u i t , à m e s u r e 
q u ' o n avance , 1a-maçonnerie v o û t é e ; or-, c 'est dans cette 
p a r t i e nouvel le de l 'excavat ion, s o u t e n u e seu lement p a r des 
m a d r i e r s et des p lanches , q u ' o n t l ieu les éboulements . Le 
tube de sauvetage des mineurs consis te en u n e espèce de 
long t o n n e a u en tôle, assez solide p o u r r é s i s t e r à t ous les 
chocs . I l se ' compose de p l u s i e u r s t r o n ç o n s qui s ' emboî tent 
les u n s dans, les au t res e t donnen t le m o y e n de l ' a l longer 
et de le r accourc i r selon le beso in . Chacun de ces t ronçons 
por te u n e l u c a r n e qui se f e r m e du dehors a u dedans , et 



pa r laquelle un h o m m e peut sor t i r . Ce tube est por té , 
comme une chaudière d e locom'otive, s u r des roues r e p o -
sant su r des ra i l s de chemin de f e r . I l est assez long pour 
occuper l 'espace où l 'on travail le et al ler se t e r m i n e r , en 
ar r ière , j u sque sous la voûte en maçonner ie . Au moindre 
craquement qui se fa i t en t endre , les ouvr ie rs entrent 
dans ce t u b e , le su ivent dans tou te sa l ongueur et vont 
sort ir par les portes q u i se t r o u v e n t à l ' endroi t voûté où 
l 'éboulement ne s 'es t p a s fai t sen t i r . Quand la galerie ne 
fait que de se commence r au fond d ' un pu i t s de "descente, 
l 'arr ière du tube p o r t e u n e cheminée qui r emon te dans 
le puits, et pa r laquelle les h o m m e s p e u v e n t encore f u i r 
en cas de danger . 
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Le siphon rotatif. 

M. Hossard ( d ' A n g e r s ) a cherché à r é s o u d r e u n assez 
curieux problème, celui de faire déverser l ' eau d ' u n s iphon 
au-dessus de la n a p p e d a n s laquelle il puise . P o u r obteni r 
ce r é su l t a t , M. H o s s a r d donne un mouvemen t de rotat ion 
à la p lus longue b r a n c h e du siphon ; ce m o u v e m e n t élève 
l 'eau avec d ' au tan t p l u s d ' abondance qu ' i l est p lus rap ide . 
C'est la force cen t r i fuge qu i agit ici, et qu i fai t de ce si-
phon une véri table p o m p e a s p i r a n t e , dont le pis ton n 'est 
au t re chose que l ' eau qu i s ' échappe p a r la t angen te du 
cercle décri t pa r la b r a n c h e ascendan te du s iphon . Sans 
une g rande dépense de f o r c e , on fai t a insi u n vide c o m -
plet sans nécessi ter l ' emplo i de clapets ou de soupapes . 

On ne saura i t t r o u v e r u n apparei l p lus s imple d a n s son 
mécanisme. Tout cons is te en un t u y a u de f e r -b lanc ou de 
cu iv re , recourbé à sa par t i e s u p é r i e u r e , p o u r f o r m e r u n e 
branche latérale ou déversante d 'une longueur p r o p o r -
t ionnée , et pouvan t se re lever a u - d e s s u s de la l igne hor i -

zontale pour empêcher le désamorcement du s iphon. Cette 
disposition semble donc devoir pe rmet t re de cons t ru i re 
une pompe rotat ive exempte de f ro t tements et d u s u r e 
une machine d ' épu isement analogue à l a v i s d 'Archimede 
pa r le peu de force qu'el le nécessite pour la me t t r e en 
mouvemen t ; des moul ins qu i , au p remier coup de v e n t , 
feront monter l ' e a u ; enfin, des pompes p ropres à ext ra i re 
l ' eau des navi res ou des pu i t s qu i ne seraient p a s d u n e 

t rop g rande p ro fondeur . 
Nous devons pou r t an t a jou te r , p o u r empêcher les m é -

caniciens d 'accorder t r o p de va leur à ces p romesses théo-
r iques , que l 'expérience qui a été faite de l ' appare i l même 
que M. H o s s a r d ( d ' A n g e r s ) a s ignalé comme nouveau , 
n ' o n t point r é p o n d u à l 'a t tente des p remie r s inven teurs . 
On t rouve déc r i t , sous u n au t re n o m , le siphon rotatif, 
dans le Traité de mécanique appliquée aux arts, de B o r -

. guis 1 ( volume des Machines hydrauliques ). Le vo-
l u m e XI I I , I r e série des Brevets d'invention expirés, c o n -
tient auss i le même a p p a r e i l breveté le 20 avril 1816, au 
nom de M. Jorge . Or, il para î t bien établi que ces appa -
rei ls , une fois exécu tés , n ' on t point t enu dans la p ra t ique 
ce qu ' i ls p rome t t a i en t , c ' e s t - à -d i r e que l ' in tervent ion de 
la force théor ique , dite- centrifuge, s 'est mont rée ici tou t à 
fait stéri le. .Nouvel a r g u m e n t à l ' appui des géomètres qui 
cont inuent de ba t t re en b rèche l 'existence ou les effets de 
la force cen t r i fuge . 

9 

Pompes à incendie mues par la vapeur. 

Une innovation américaine qui mér i tera i t bien de se 
nat ionaliser p a r m i nous , ' c ' es t l 'emploi de la machine à 

1. Paris , chez Bachelier, 1819. 



vapeur p o u r m a n œ u v r e r lés pompes à incendie. I l est bien 
reconnu que le-système actuel de n o s pompes à incendie 
laisse beaucoup à - d é s i r e r , , que la distance à laquelle se 
fai t la project ion dè l 'eau est insuf f i san te , et que le volume 
d'eau lancé d a n s - u n temps^ donné n 'est pas assez considér 
rab le . Cette insuff isance n ' a été -que tFop évidente dans les 
t ro is g r a n d s incendies qui o n t , dans ces dernières a n -
n é e s , contr is té la capitale : à la Manutent ion mil i ta i re , au 
Grand -Condé et à La Villette. La vapeur , substi tuée à la 
force h u m a i n e p o u r m a n œ u v r e r les t iges des pompes, 
me t t r a i t en jeu u n e puissance mécanique bien supérieure, • 
ce qui pa re ra i t aux inconvénients e t à l ' insuffisance des. 
pompes à b r a s . 

C'est ce que l 'on a compr is en Amér ique , en part icul ier-
à N e w - Y o r k , où l 'on a cons t ru i t en 1858, des pompes 
à incendie d ' u n nouveau modèlè, d o n t les l iges de piston, 
sont m u e s p a r la vapeu r . On a fai t à New-York l 'essai-
de deux de ces pompes . Disposées comme des l ocomo-
b i les , p o u r ê t re t ra înées p a r des chevaux j u s q u ' a u lieu 
de des t ina t ion , elles ont 'parcouru en vingt-cinq m i -
nutes u n e dis tance de qua t re ki lomètres , , en t r a v e r s a n t 
successivement douze r u e s e t po r t an t chacune v ing t -
cinq pompie r s . 

Dans les expériences qu i ont été f a i t e s , l ' une de ces 
machines a lancé à u n e hau teu r de soixante mèt res ' u n e 
colonne d 'eau de deux pouces de d iamèt re ; l 'eau a même 
at teint u n e hau teu r verticale de soixante-dix mètres avec 
u n jet d ' u n peu moins de deux pouces de d iamèt re . Lan-
cée hor izonta lement , u n e coloune d 'eau de deux pouces de 
d iamètre a at te int u n e cible placée, à soixante-dix mèt res 
de dis tance. E n t ravai l lant avec s a p lus g rande vitesse 
cette pompe envoyait 5400 l i t res d 'eau p a r minute . La 
seconde mach ine a lançé à cinquante-sept mèt res de h a u -
teur verticale u n e colonne liquide d 'un peu moins de deux 
pouces de d iamètre . 

' Ces résu l ta t s ne la issent r ien à désirer , et il nous s e m -

ble que l 'adopt ion de ce système dans nos grandes villes 

ne saurai t être différée. 

1 0 _ 

L a b r o u e t t e A n d r a u d . 

On a v u fonct ionner , en 1859, dans le j a r d i n des Tui le-
r i e s , u n e brouet te d 'une fo rme originale e t nouvelle. -
Voici ce qu i la d is t inguai t . 

Les deux pieds de là b roue t t e o rd ina i re sont remplacés 
pa r deux roues u n peu p lus pet i tes que celle d e v a n t ; ces 
d e u x nouvel les roues sont placées sous la c a i s s e , assez 
p rès du - cen t r e . de gravi té de l a c h a r g e ; a jou tons que 
les deux b r a n c a r d s légèrement courbés s ' é l èven t à la 
hau teu r de la m a i n de ^ouvr ie r . I l suit de. ces d i spo-
sitions que lo r squ 'ôn m a r c h e su r u n t e r r a in f e rme et un i , 
comme l 'est o rd ina i rement celui des parcs et des rou te s 
macadamisées , i l suffit de pousser la brouet te pour la faire 
avancer . Comme les t ro i s r o u e s sont fo r t rapprochées il 
est facile de m a r c h e r d a n s des courbes d ' un assez faible 
rayon ; mais lo r squ 'on veu t t o u r n e r cour t et m ê m e pivoter , 
on appuie légèrement su r les b r a n c a r d s p o u r soulever la 
roue d 'avant , a lo rs la brouet te se m a n œ u v r e comme un 
petit char à b r a s . Enf in , l o r sque l e sol inégal ne pe rme t 
pas la m a n œ u v r e s imul tanée des t ro is r o u e s , on soulève 
les b ranca rds , les deux peti tes roues s ' isolent du sol, e t 1 on 
se t rouve dans les condi t ions de la b roue t te ordinaire . 

Cette modificat ion, p roposée p a r M. A n d r a u d , semble 
ê t re le complément na tu re l de la brouet te inventee p a r 
P a s c a l ; elle a p o u r effet d ' amoindr i r la fa t igue des ou-
vr ie r s qui Usent de cet i n s t r u m e n t de t ravai l . 
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Les machines moissonneuses au concours de 1859. 

Au mois de jui l le t 1859. s u r le domaine de Fouilleuse, 
a eu lieu u n in té ressan t c o n c o u r s en t re les machines à mois-
sonner p résentées p a r l e s cons t ruc teu r s f r ança i s et é t r an -
gers . 

On avait divisé ces m a c h i n e s en deux catégories : f r an -
çaises et é t rangères , et accordé trois p r ix pour chaque 
catégorie. Le p r e m i e r p r i x était de 1000 f r . et une m é -
daille d 'o r ; le deux ième de 500 f r . e t u n e médail le d 'ar-
g e n t ; le t rois ième de 300 f r . et une médail le de bronze. 
De p lus , u n e g r a n d e méda i l l e d 'or devait être a t t r ibuée à 
t i t re de p r ix d ' h o n n e u r à l ' exposan t de la machine r econ-
n u e la meilleure d a n s l ' ensemble de l ' expos i t ion , soit 
p a r m i les mach ines f r a n ç a i s e s , soit p a r m i les machines 
é t rangères . 

Les cons t ruc teu r s p r e n a n t p a r t à ce concours avaient 
annoncé l 'exhibi t ion de 45 mach ines . Cependant su r ces 
45 machines a n n o n c é e s , 22 seulement s 'é taient r endues à 
Foui l leuse ; 11 de ces m a c h i n e s étaient f rança ises et 11 
é t r angè res . 

Nous e m p r u n t e r o n s au Moniteur industriel la description 
abrégée de ces 45 m a c h i n e s : 

« La machine de M. Georges Bell, d'Erral (Ecosse), dit ce 
journal, est à cisailles, elle est poussée par deux chevaux, atte-
lés derrière, elle met en ondains à droite et à gauche; sa ma-
nœuvre exige deux hommes et deux chevaux; elle peut faucher 
50 ares par heure ; elle se vend à la fabrique 1250 fr . 

La machine Bootz Lacoudinte est à scie, elle fonctionne sans 
engrenage, le mouvement de la scie étant donné directement 
par une roue double à courbes symétriquement opposées, dans 
lesquelles roule un galet a t taché à la bielle qui est articulée aux 
cames, coupe sur une l a rgeur de 120 à 150 centimètres, et fait 

la javelle. Le levier de la scie est mobile. Elle est conduite par 
deux hommes et deux chevaux. Elle peut moissonner de 30 à 
40 ares par heure. 

La machine de M. Brunier, à Rouen (Seine-Inférieure), ma-
chine à râteau automate américaine, coupe sur une largeur de 
l m ,50 et fait la javelle. Elle est conduite par deux hommes et 
deux chevaux; élle moissonne 50 ares par heure ; elle est du 
prix de 870 f r . 

La machine de MM. Burgen et Key, 23, Newgate-street, à 
Londres (Angleterre). La machine Mac-Cormick, perfectionnée, 
à scie et à hélice, met en ondain; elle est conduite par un 
homme et deux chevaux; elle moissonne 60 ares par heure; 
elle coûte 1062 fr . 

La machine Darck et Tolhausen, à Paris, moissonneuse 
américaine, dite Britannia, à couteaux et à râteaux automates, 
coupe sur une largeur de l m , 60 et fait la javelle; elle est 
conduite par un homme et deux chevaux ; elle moissonne 40 à 
60 ares par heure ; elle, coûte 1000 f r . 

La machine Clabb et Smith fait la javelle; elle est conduite 
par deux hommes et deux chevaux ; elle moissonne 50 ares par 
heure ; elle coûte 570 f r . 

La machine Clabb et Smith, à Paris, machine à scie, fait la 
javelle, javelier à bascule; elle est conduite par deux hommes ; 
elle moissonne 50 ares par heure. 

La machine Cranston, à Londres, machine américaine, 
coupe sur une largeur de lm ,50 et fait la javelle; elle est con-
duite par deux hommes et deux chevaux; elle moissonne 
50 ares ; elle coûte 875 fr . 

La machine Ganneron, à Paris, coupe sur l m ,50 , à large 
javelier à bascule ; elle est conduite par deux hommes et deux 
chevaux ; elle coûte 850 f r . 

La machine Suttie (James), à Inchture, comté de Perth 
(Ecosse), dispose les tiges en ondains, coupe sur une largeur 
de l m , 6 5 ; elle est conduite par deux hommes et deux chevaux ; 
elle coûte 875 fr . 

La machine de M. de Coeffard, à Belluire, près Pons (Cha-
rente-Inférieure), machine à scie mobile, coupe les céréales 
sur les terrains labourés à plat et en sillons, opère sur une lar-
geur de 1 m., fonctionne à droite et à gauche ; elle est conduite 
par un homme et un cheval ; elle moissonne 20 ares par heure ; 
elle coûte 300 f r . 

La machine de M. Cournier, à Saint-Romans (Isère), ma-
- i v . 7 



Chine à cisaille, coupe sur une largeur de 1»,10 et fait la 
javelle ; elle est conduite par un homme et un cheval ; elle coûte 

^ L a machine de M. Debaecker, à Saint-Pierre-lès-Calais (Pas-
de-Calais), machine à scie, coupe sur l ^ e t met e n j a -
velles ; elle est conduite par deux chevaux; elle moissonne 

La machine de M. Deguilhiem, au Petit »Montrouge (Seine), 
machine pour faucher le blé, le seigle et l 'orge; elle est con-
duite par un homme et un cheval. 

Le même. Machine pour faucher l 'avoine et le sar ras in , elle 
est conduite par un homme et un cheval. 

La machine de M. Dubin, à Clermont (Oise). Cette machine 
coupe à l'aide de douze sapes fixées sur un disque rota t i f ; les 
t ices sont mises en javelles au moyen de douze crochets bxes 
sur trois cercles superposés; elle est conduite par un cheval, 
elle coûte 900 f r . • » , . 

La machine Ganneron, quai d e B i l l y , 5 6 , a Pans . Machine 
automate; coupe sur l»,50 de large. Elle est conduite par un 
homme et deux ou trois chevaux ; elle coûte 1100 i r . 

La machine de M. Gérard, à Cordelle (Loire), coupe sur 
30 et fait la javelle ; elle est conduite par un homme et 

deux chevaux; elle coûte 1500 f r . - • 
La machine de M. Jaboux à Pamproux (Deux-Sevres), coupe 

sur 1 m. ; elle est conduite par trois hommes et un cheval; elle 
moissonne 20 ares ; elle coûte 4000 f r . • , . 

La machine de M. Lallier, à Yenizel (Aisne), machine a scie, 
coupe sur 1™,75 de large. Le levier de la scie est mobile; elle 
est conduite par deux hommes et deux chevaux; elle moissonne 
de 50 à 60 ares ; elle coûte 700 fr . , 

La machine de M. Laurent , 26, rue du Château-d Eau, a 
Paris machine Mac-Cormick, coupe sûr une largeur de 1™,45 
et fait la javel le; elle est conduite par deux hommes et deux 
chevaux; elle moissonne 50 ares par heure ;1 elle coûte 850 fr . 

L a m ê m e machine à hélice Burgess et Key, coupe sur 1»,60 
de large et fait la javelle ; elle est conduite par un homme et 
deux chevaux; elle moissonne 66 ares par heure ; elle coûte 

1 0 La machine de M. Legendre, à Saint-Jean-d'Angely (Cha-
rente-Inférieure), machine à scie, coupe sur une largeur de 
1 m et fait la javelle; elle est conduite par un homme et un 
cheval; elle moissonne 33 ares et coûte 350f r . 

La machine de M. Legras, à Paris , coupe sur l m ,30 et met 
en javelle; elle est conduite par deux hommes et un cheval; 
elle-coûte 1000 fr . 

La machine de M. Legros, à Tournan (Seine-et-Marne(, ma-
chine à bras, coupe sur 0m ,50 de large ; elle est conduite par 
un homme ; elle moissonne de 16 à 22 ares ; elle coûte 200 f r . 

La machine de M. Lotz fils aîné, à Nantes (Loire-Inférieure), 
coupe sur lm ,20 et fait la javelle, fonctionne sans qu'on lui 
prépare la voie. Elle est conduite par un homme et un cheval ; 
elle moissonne 45 ares par heure ; elle coûte 200 fr . 

La machine de M. Marcus, à Paris. Cette machine, à scie, 
coupe sur une largeur de l m ,85 et met en javelle au moyen 
d'un râteau mécanique. Elle est conduite par un homme et deux 
chevaux ; elle moissonne 55 ares par heure et coûte 1000 fr . 

La machine de M. Mazier, à l'Aigle (Orne). Cette machine à 
scie, coupe sur l , m 33 de large et fait la javelle. La scie agit 
à volonté, à droite et à gauche; elle est conduite par un homme 
et un cheval; elle moissonne 33 ares par heure, et coûte 
1050 f r . 

Le même. Cette machine ne différant de la précédente que 
par la forme de la bielle, qui est courbe; elle est conduite par 
un homme et un cheval, et moissonne 33 ares par heure ; elle 
coûte 1050 f r . 

La machine de M. Mesnier, à Pontoise (Seine-et-Oise), ma-
chine à scie rotative, conduite par un homme et un cheval ; 
elle moissonne 12 ares. 

La machine de M. Moreaû (André), à Pessignier (Deux-
Sèvres), machine pour couper sur les terres labourées, à plat, 
conduite par un homme; elle moissonne 25 à 30 ares par 
heure. 

La même machine pour couper sur les bil lons, conduite par 
un homme, moissonne 25 à 30 ares par heure. 

La machine de M. Mulat-Boncorps, à DaWipierre (Aube),cou-
pant sur 2 m. de largeur et mettant en javelle ou en ondains 
à l'aide d'une chaîne à la Vaucanson, conduite par cinq hommes 
et un cheVal, moissonnant de 50 à 70 ares par heure. 

La machine de M. Parisse, à Denain (Nord), coupe sur 
l m ,20 de large, conduite par-deux hommes et deux chevaux; 
elle moissonne 25 ares par heure ; elle coûte "1200 fr . 

La machine de M. Parmentier, 7, rue de la Douane, à Paris , 
machine à bras et .à faux, conduite par deux hommes, mois-
sonnant 11 à 14 ares par heure. 



1 1 2 MÉCANIQUE. 

La machine de M. Petit, à Tours (Indre-et-Loire) machine 
à ciseaux, coupe sur 2 m. de large et met en javelle; conduite 

i S f f i ' ^ e , r u e N e u v e - d e , C a p u c i -
nes à P a r i s m a r i n e Manny p e r f e c t i o n n é e , coupe su r u n e 
S e u r d e ¿ S ne fa i t pas la j ave l le ; e l l e es t condu i te par 
deux h o m m e s et deux chevaux , m o i s s o n n a n t 40 a re s p a r heure ; 

^ Î Ï Ï i ï & L Robin, r u e S a i n t - C l é m ^ ^ t e s ^ -
lnférieure), machine à sécateurs, coupe sur 1»,70 de l a r g e , 
elle est conduite par deux chevaux, moissonnant 55 à 60 ares 

r ^ Z & Ï Ï M professeur à « j . ¿ ¡ ¡ ¡ * 
d'agriculture de la Saulsaie (Ain), coupe 
et fait la javelle; conduite par u n homme et un cheval, mois 

deux h o m m e s R , à G o u i m i e r - l e - S e c (CÔte-d'Or), 

S S S S w i s » « : 
S s s ç s s S P 8 ® 
800 à 1000 francs. 

U f , l6. t t Jes l a A t a e s é t i r e s a été remporté par 

MM! B u r g r e t Ï Ï y r d e l o n d r e S , et le 2- p r ixpar M. Crans«», 

, " 5 L . » a « décerné à MM. Burgess et Key. . 

c h i m i e , 

i 

La discussion sur les corps simples à l'Académie des sciences. 

Dans la t ro is ième année de ce r e c u e i l ' , nous avons 
donné l ' analyse d ' u n long t rava i l de M. Despretz ayan t 
p o u r b u t de décider , p a r la voie de l 'expérience, si les co rps 
r épu té s s imples en chimie sont v ra imen t , selon la défini-
t ion classique, composés d ' une seule et m ê m e substance. A 
la sui te d ' u n e série d 'expériences dans lesquelles il 
avai t essayé d ' a g i r s u r les co rps s imples p a r les p lus pu i s -
s a n t s agen t s que l 'on puisse m e t t r e en œuvre a u j o u r d ' h u i 
dans nos labora to i res , M. Despretz concluai t en faveur de 
la s implici té des co rps di ts é lémentaires . 

Le mémoi re de M. Despretz e t les conclus ions que l ' a u -
t eu r en a t i r é e s , ont été - a t taqués p a r M. D u m a s , qui s 'est 
efforcé de p r o u v e r que les moyens d 'expér imenta t ion d o n t 
on dispose dans les labora to i res ne sont d ' aucune v a -
l eu r dans la quest ion déba t tue , et qu ' i l f aud ra i t recour i r , 
p o u r pouvoir aborder cette ques t ion , à l 'emploi de forces 
d ' u n e au t re n a t u r e et exe rçan t u n mode d 'ac t ion tout au t re 
que celles que n o u s pouvons exercer avec nos faibles 
moyens matér ie ls . Il serai t bien difficile de re t racer ici 
l ' a rgumenta t ion de M. Dumas , qui se prête difficilement à 
l ' analyse . Aussi n o u s con ten te rons -nous d 'énoncer la con-

1. Page 185-189. 



1 1 2 MÉCANIQUE. 

La machine de M. Petit, à Tours (Indre-et-Loire) machine 
à ciseaux, coupe sur 2 m. de large et met en javelle; conduite 

i S f f i ' ^ e , r u e N e u v e - d e , C a p u c i -
n e s à P a r i s m a r i n e M a n n y p e r f e c t i o n n é e , c o u p e s u r u n e 
S e u r d e ¿ S n e f a i t pas la j a v e l l e ; e l l e e s t c o n d u i t e pa r 
deux h o m m e s e t deux c h e v a u x , m o i s s o n n a n t 40 a r e s p a r h e u r e ; 

^ Î Ï Ï i ï & L Robin, r u e S a i n t - C l é m ^ ^ t e s ^ -
lnférieure), machine à sécateurs, coupe sur 1»,70 de l a rge , 
elle est conduite par deux chevaux, moissonnant 55 à 60 ares 

P ^ e h " X d ; p r o f e s s e u r à « j . g g g 

d'agriculture de la Saulsaie (Am), coupe 
et fait la javelle; conduite par u n homme et un cheval, mois 

deux hommes R , à G o u i m i e r - l e -Sec (CÔte-d'Or), 

S S S S w i s » « : 
S s s ç s s S P 8 ® 
800 à 1000 francs. 

U f , l6. t t Jes l a A t a e s é t i r e s a été remporté par 

MM! B u r g r e t Ï Ï y r d e l o n d r e S , et le 2- pr ixpar M. Crans«», 

, " 5 L . » a « décerné à MM. Burgess et Key. . 

c h i m i e , 

i 

La discussion sur les corps simples à l'Académie des sciences. 

Dans la t rois ième année de ce r e c u e i l ' , nous avons 
donné l 'analyse d ' un long t ravai l de M. Despretz ayant 
p o u r bu t de décider, p a r la voie de l 'expérience, si les corps 
répu tés simples en chimie sont v ra iment , selon la défini-
t ion classique, composés d 'une seule et m ê m e substance. A 
la suite d ' u n e série d 'expériences dans lesquelles il 
avait essayé d ' ag i r su r les corps simples pa r les p lus pu is -
san t s agents que l 'on puisse me t t r e en œuvre au jou rd ' hu i 
dans nos laboratoi res , M. Despretz concluait en faveur de 
la simplicité des corps di ts élémentaires. 

Le mémoire de M. Despretz e t les conclusions que l ' a u -
teur en a t i r ées , ont été - a t taqués p a r M. D u m a s , qui s 'est 
efforcé de p rouve r que les moyens d 'expér imenta t ion d o n t 
on dispose dans les laboratoires ne sont d ' aucune v a -
leur dans la quest ion débat tue , et qu' i l f audra i t recour i r , 
p o u r pouvoir aborder cette ques t ion , à l 'emploi de forces 
d ' u n e au t re n a t u r e et exerçant u n mode d 'act ion tout au t re 
que celles que n o u s pouvons exercer avec nos faibles 
moyens matér iels . Il serai t bien difficile de re t racer ici 
l ' a rgumenta t ion de M. Dumas , qui se prête difficilement à 
l 'analyse. Aussi n o u s conten te rons-nous d 'énoncer la con-

1. Page 185-189. 



clusion généra le fo rmulée pa r l ' au teu r à la fin de cette 
dis cuss ion. 

Après avoir cherché à établir que les expériences de 
M. Despretz n e suff isent point à démontrer la simplicité 
des mé taux , M. D u m a s assure qu'i l f audra i t fa i re intervenir 
p o u r ce genre 'd 'expériences des agents chimiques ou p h y -
siques beaucoup p lus énergiques que ceux dont la science 
dispose a u j o u r d ' h u i . I l a joute q u e , quelle que soit la 
puissance des moyens chimiques ou phys iques que l 'on 
pour ra i t met t re en œ u v r e pour ten ter de décomposer les 
mé taux , ces moyens seraient encore insuff isants p o u r p r o -
dui re l eu r décomposi t ion. 

« Si, dès à présent , dit M. Dumas, par le seul emploi des 
forces et des moyens connus, il est facile d'imaginer des pro-
cédés autrement puissants que ceux mis en œuvre par M. Des-
pretz pour opérer la décomposition des corps élémentaires, je 
regarde comme un devoir d'affirmer de nouveau que, dans mon 
opinion, ces procédés, quoique plus rationnels, ne sont probar 
blement pas plus efficaces. » Puis il ajoute : v. Il est impossible 
de prouver que les corps réputés simples sont indécompo-
sables. » 

Nous avouons ne p a s ê t re tou t à fai t à la h a u t e u r de 
ces vues . On a admis de tout t emps que l 'on devait con-
s idérer comme simple t ou t corps rés is tant aux influen-
ces décomposantes exercées p a r les agents chimiques ou 
physiques . On veu t a u j o u r d ' h u i q u e cette rés i s tance à la 
décomposit ion soit comptée p o u r r ien . C'est l à u n e m a -
nière tou te nouvel le de r a i s o n n e r ; nous devons n o u s con-
tenter de l ' enregis t re r . On peut ne pas p a r t a g e r les op i -
n ions de M. D u m a s , mais on doit t o u j o u r s les faire 
connaî t re ; émanées du chef de la chimie f rançaise , elles 
tendent en effet à me t t r e en lumière le sens e t la direction 
des idées nouvelles dans cette belle science de la chimie, 
dont le p r o g r è s , ou , si l 'on veut , le changement , a tou jour s 
été la banniè re . 

Au reste, M. Le Verr ier n o u s pa ra î t avoir par fa i tement 
j u g é cette discussion lorsqu ' i l a dit : «. Je n e comprends 
p a s qu 'on discute su r la na tu re des corps simples, pu i s -
qu ' i l est impossible de p rouver qu ' i ls sont s imples. Une 
telle démonst ra t ion ne saura i t être r e n d u e rat ionnelle . » 

2 

Extraction de l'acide sulfurique du plâtre. 

Un Chimiste du comté de Lancas t rè , M. Shanck , a i m a -
giné u n procédé nouveau pour l 'extract ion de l 'acide sul-
fu r ique contenu d a n s le p l â t r e . Pe r sonne n ' ignore que le 
soufre ou les pyr i t e s ont seuls été consacrés jusqu ' ic i à la 
fabricat ion de l 'acide sul fur ique, ce p rodu i t dominan t de 
l ' i ndus t r i e moderne . Mais les soufres et les pyr i tes p o u r -
ra ien t ven i r à m a n q u e r ; l a Sicile pou r r a i t cesser de me t t r e 
à la disposition des fabr iques européennes les sources de 
cette précieuse subs tance . Or, le sul fa te de chaux ou plâ t re 
est r é p a n d u a b o n d a m m e n t dans nos t e r r a in s . Il serai t donc 
d 'un g r a n d in térê t de pouvoir ex t ra i re économiquement 
l 'acide su l fu r ique des gypses si c o m m u n s d a n s beaucoup 

- de localités. Différents procédés ont été imaginés jusqu ' ic i 
dans ce b u t ; celui que propose le chimiste de Lancas t r è 
para î t se r ecommander pa r u n e g r a n d e facilité d 'exécu-
t ion . 

Ce procédé est basé su r deux réact ions ch imiques s u c -
cessives : la décomposit ion du su l fa te de chaux p a r le 
chlorure de p lomb, et celle du sulfate de p lomb ainsi 
formé p a r l 'acide chlorhydr ique . On p r e n d d ' abord u n e 
g rande cuve, p lus longue que hau te , construi te soit en 
plomb, soit en b r iques , soit en tou te au t r e mat ière ina t t a -
quable pa r les ac ides ; dans cette cuve on m e t 86 par t ies 
en poids de sulfa te de chaux na tu re l , 68 par t ies de sulfate 
de chaux calciné et 140 par t ies de chlorure de p lomb. On 



ajoute a lors une g r a n d e quant i té d ' eau chaude , puis le tout 
est mêlé et bien agi té . Une réaction a lieu immédia tement ; 
le sulfate de p lomb se précipite et le ch lo rure de calcium 
se dissout d a n s l ' eau qu i s u r n a g e ; on cont inue d 'agiter 
j u s q u ' à ce que la l i queu r ne contienne p lus de. p lomb, ce 
dont on s ' a s sure p a r l e s réact i fs o rd ina i res . On décante 
a lors et on lave le préc ip i té b l anc de sulfate de p lomb qui 
res te dans la cuve. 

En plaçant ensui te ce sul fa te de p lomb dans u n e autre 
cuve, on le fait boui l l i r avec de l 'acide ch lo rhydr ique ; par 
le ref ro id issement , le ch lo ru re de plomb fo rmé se préci-
pi te , t and is que l ' eau q u i s u r n a g e n ' e s t p lus qu 'une solu-
tion d'acide s u l f u r i q u e . Lorsqu 'e l le est f ro ide , on décante 
cette l iqueur acide e t o n l ' évaporé j u s q u ' a u degré de con-
centrat ion exigé p a r le commerce p o u r l 'acide sul fur ique . 
Quant au chlorure de p l o m b res té dans la cuve, on le lave 
à l 'eau f roide p o u r en lever la p l u s g r a n d e par t i e de l 'acide 
sul fur ique qu ' i l r e t i en t , puis on y a jou te u n e nouvelle 
quant i té de sulfate de c h a u x p o u r r ecommencer le t r a i t e -
ment précédemment déc r i t , de telle sor te que le ch lo rure 
de plomb employé est t o u j o u r s le m ê m e et n ' a pas besoin 
d 'ê t re renouvelé , sauf les per tes inséparab les des diverses 
manipu la t ions . 

On voit que l ' ac ide ch lo rhydr ique es t l ' agent essentiel 
de cette décomposi t ion . Si l 'on réfléchit que l 'acide chlor-
hydr ique se p rodu i t en quant i tés immenses dans les f a -
br iques de soude a r t i f i c ie l l e , que cet acide est p resque 
s a n s va leur , e t que l e s fabr iques de soude en laissent 
pe rd re la p lus g r a n d e pa r t i e , ce qui a de g raves incon-
vénients p o u r les v o i s i n s , et amène souvent la nécessité 
de leur paye r de for tes i n d e m n i t é s , on c o m p r e n d r a que 
le procédé de M. S h a n c k mér i te toute l ' a t tent ion des chi-
mistes et des i n d u s t r i e l s , p u i s q u e , t ou t en pe rmet t an t 
d 'extraire l 'acide s u l f u r i q u e du p l â t r e , il donne le moyen 
de t i re r un par t i a v a n t a g e u x de l 'acide c h l o r h y d r i q u e , 

CHIMIE. 

dont l a product ion n ' a é té jusqu ' ic i qu 'un fléau pour les 
fabr icants . 

Un certain nombre de fabr icants de produi t s chimiques 
p r épa ren t le sulfate de bary te , en t r a i t an t le carbonate de 
b a r y t e na ture l p a r l 'acide ch lorhydr ique , et préc ip i tant la 
dissolution qui en résul te p a r l 'acide su l fur ique : i ls régé-
nèrent ainsi l 'acide ch lorhydr ique qui ser t à de nouvelles 
opérat ions. 

Que ce soit u n p ré jugé ou une ra i son fondée , ce sulfate, 
ma lg ré son p r ix p lus élevé que celui p r é p a r é p a r d ' au t res 
procédés moins c o û t e u x , est employé de préférence tan t 
pour la pe in ture des appar tements que p o u r les pap ie r s 
de ten ture . 

M. Pelouze a t rouvé qu 'on peut obtenir du sulfate de 
ba ry te semblable à celui dont il est ici quest ion en t ra i t an t 
d i rectement p a r l 'acide su l fur ique faible le carbonate de 
b a r y t e , sans qu ' i l soit nécessaire de le r édu i r e en poudre . 
I l suffit d ' a jou te r 3 ou 4 centièmes d 'acide ch lorhydr ique 
au mélange d 'eau et d 'acide s u l f u r i q u e et de le main ten i r à 
u n e douce ébull i t ion. Les morceaux de carbonate de bary te , 
quelque gros qu ' i ls soient , s ' a t taquent et d i spara issent peu 
à peu en se changeant complètement en u n e belle poudre 
blanche, ent ièrement formée de sulfate de ba ry te . Si on 
fai t la m ê m e expérience, mais sans a jou te r d 'ac ide ch lo r -
hydr ique , le carbonate ne s ' a t taque qu 'avec u n e excessive 
len teur . 

On comprend facilement le rôle que j o u e l 'acide ch lo r -
h y d r i q u e dans cette réact ion. Il forme du chlorure de ba-
r i u m so lub le , que l 'acide sul fur ique décompose pour 
r eprodu i re indéfiniment une même quant i té d 'acide c h l o r -
hydr ique , de sorte qu 'en réalité c 'est ce dern ier acide et 
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non l 'acide su l fur ique qui a t taque et fait d i spara î t re les 

morceaux de carbonate de ba ry te . 
P o u r r endre cette jolie expérience p lus f r a p p a n t e , dit 

M. Pe louze , on por te à l 'ébulli t ion de l 'acide sul fur ique 
é tendu d 'eau dans deux m a t r a s au fond desquels on a 
mis quelques f r agment s de carbonate de ba ry t e . On in-
t rodui t quelques gouttes d 'acide ch lorhydr ique dans l 'un 
des m a t r a s avec l 'extrémité d 'une bague t te de ver re . Tout 
auss i tô t on voi t se détacher des f r agment s de carbonate 
u n e poud re blanche dont la quant i té augmente , en même 
t e m p s qu'i l se produi t u n e effervescence due à u n déga-
gement d 'acide carbonique. Dans le second m a t r a s , r ien 
de semblable n e se mani fes te ; c 'est a peine si la l iqueur 
est t roublée p a r une t race p resque insignifiante de sulfate 
de b a r y t e . 

Il se passe ici u n phénomène de même o rd re que dans 
la fabr icat ion de la céruse pa r le procédé hol landais , 
où il suffi t d ' u n e t race de v ina igre p o u r dé terminer l ' oxy-
dat ion d ' u n e masse énorme de p lomb. Sans la présence 
de cet acide, le p lomb res tera i t ina t taquable pa r l 'air 
et l 'acide ca rbon ique . De m ê m e , quoique à un m o i n -
dre d e g r é , le carbonate de ba ry te résiste à l 'act ion de 
l 'acide su l fur ique , si On ne fai t in te rveni r l 'acide chlorhy-

, dr ique. _ 
On devait assez na ture l lement espérer que 1e m a r b r e serait 

a t t aqué encore p lus facilement que le carbonate de ba ry te 
pa r u n mélange d'acide su l fur ique faible et d 'une petite 
quant i té d 'ac ide chlorhydr ique ; ma is l 'expérience n ' a pas 
r épondu à cette at tente ; le m a r b r e s 'a t taque avec infini-
ment p lus de lenteur et de difficulté que le sulfate de bary te . 
Il a donc fal lu renoncer à l ' espérance de voi r le marbre 
et les p ie r res calcaires compactes , sous l ' inf luence de l 'a-
cide su l fu r ique faible mêlé d 'une petite quant i té d'acide 
chlorhydr ique , et s ans avoir été préa lablement pulvérisés, 
donner l ieu à u n dégagement facile e t régul ier d'acide 

carbonique dont les fabr icants d 'eau gazeuses aura ien t 
tiré u n pa r t i utile. 

Présence de l'acide sulfurique dans l'air. 

Un pharmacien de Chambon (Creuse), M. Victor Legr ip , 
a adressé au Cosmos u n e observat ion relat ive à la p résence 
de l 'acide su l fur ique dans u n e pluie d 'o rage . L'existence 
de l 'acide azotique dans les p luies d 'o rage a été constatée 
bien des fois. On comprend sans peine la fo rmat ion de l 'a-
cide azotique au sein d ' u n e a tmosphère o r a g e u s e p a r suite 
de la combinaison de l 'azote et de Toxygène de l ' a i r , opérée 
sous l ' influence de la décharge électrique des nuages o r a -
geux . Mais la format ion de l 'acide su l fur ique serai t assez 
difficile à expl iquer , car on n e voit pas d 'où p rov iendra i t , 
dans l ' a tmosphère , ' le souf re qui , combiné à l 'oxygène, 
donne l 'acide su l fu r ique . 

M. Legrip dit avoir consta té la présence de l 'acide s u l -
fu r ique dans u n e pluie, accompagnée de grêle, qui tomba 
le 4 juin à Chambon. Une boiserie nouvel lement vern ie à 
l 'huile de lin lUhargirée, c 'es t -à-dire contenant de l 'oxyde 
de p l o m b , présentai t des taches b lanchés dans tous les 
points où les grêlons l 'avaient f r appée . 

« A l 'a ide d'une mousseline parfaitement pure de toute sub-
stance et de l'eau distillée, nous ayons recueilli, dit M. Legrip, 
ce que nous avons pu de cette matière en suspension dans ces 
milliers de gouttes blanches. On a filtré la liqueur, pour ensuite 
la soumettre aux réactifs. Cette eau était ùn peu acide, et ce 
que nous y avons constaté, ce qu'il faut signaler à la science, 
après la présence du plomb provenant du vernis, c'est celle de 
l'acide sulfurique en excès. Le résidu, sur le filtre, était, du 
sulfate insoluble de plomb, s 

Nous croyons qu'i l f au t a t tendre des observat ions nou-



v e l l e s p o u r a d m e t t r e l e f a i t d e l a p r é s e n c e d e l ' a c i d e s u l -

f u r i q u e l i b r e d a n s u n e p l u i e d ' o r a g e . R i e n n e p r o u v e q u e 

l e s u l f a t e d e p l o m b n ' e x i s t a i t p o i n t d a n s l ' h u i l e l i t h a r g i r é e 

q u i r e c o u v r a i t c e t t e b o i s e r i e , e t l e s r e n s e i g n e m e n t s q u e 

d o n n e M. L e g r i p s u r l a m a n i è r e d o n t il a o p é r é s o n t t o u t 

à f a i t i n s u f f i s a n t s p o u r s e f o r m e r à ce s u j e t u n e o p i n i o n p o -

s i t i v e . 

S 

Découverte d 'une nouvelle propriété de la lumière , 
pa r M. Niepce de Saint-Victor. 
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I l r é s u l t e d e s r e c h e r c h e s d e M . N i e p c e d e S a i n t - V i c t o r 

c e f a i t i n a t t e n d u , q u e c e r t a i n s c o r p s e x p o s é s à l a l u m i è r e 

o n t l a p r o p r i é t é d e c o n s e r v e r , d'emmagasiner l a l u m i è r e 

d a n s l e u r s u b s t a n c e . A p r è s a v o i r é t é e x p o s é s a u so le i l 

p e n d a n t q u e l q u e t e m p s , c e s c o r p s p e u v e n t a g i r d a n s l ' o b -

s c u r i t é a b s o l u m e n t c o m m e l a l u m i è r e e l l e - m ê m e , s u r l e s 

c o m p o s é s c h i m i q u e s i m p r e s s i o n n a b l e s p a r l ' a g e n t l u m i -

n e u x . 

L ' e x p é r i e n c e s u i v a n t e e s t p r o p r e à m e t t r e ce f a i t e n év i -

d e n c e . O n c o n s e r v e , p e n d a n t q u e l q u e s j o u r s , u n e g r a v u r e 

d a n s l ' o b s c u r i t é , p u i s o n l ' e x p o s e a u x r a y o n s d i r e c t s , d u 

so le i l , e n a b r i t a n t u n e d e s e s p a r t i e s p a r u n c o r p s o p a q u e . 

C e t t e g r a v u r e , p l a c é e e n s u i t e d a n s l ' o b s c u r i t é p e n d a n t 

v i n g t - q u a t r e h e u r e s , e n c o n t a c t a v e c u n e f eu i l l e d e p a p i e r 

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

p h o t o g r a p h i q u e , c a r o n c o n s t a t e s u r ce p a p i e r l a r e p r o d u c -

t i o n e n n o i r d e s b l a n c s d e l a g r a v u r e ; l a p a r t i e q u i a v a i t 

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

p a s é t é e x p o s é e a u s o l e i l . 

D a n s c e t t e e x p é r i e n c e , c ' e s t a u c o n t a c t q u e s e p r o d u i t 

l ' e f f e t e x t r a o r d i n a i r e d o n t n o u s v e n o n s d e p a r l e r . M a i s l e 

l m ê m e r é s u l t a t p e u t s ' o b t e n i r à d i s t a n c e , c a r s i l ' o n m e t 

u n i n t e r v a l l e d e q u e l q u e s m i l l i m è t r e s e n t r e l e s d e u x s u r -

f a c e s , l a r e p r o d u c t i o n d e s n o i r s d e l a g r a v u r e se p r o d u i t 

t o u t a u s s i b i e n . 

Ce q u i e s t p l u s c u r i e u x e n c o r e , c ' e s t q u e ce t te p e r s i s -

t a n c e d e l ' a c t i v i t é l u m i n e u s e p e u t s e t r a n s m e t t r e d e l a 

s u r f a c e i n s o l é e à u n a u t r e c o r p s ; a i n s i , e n a p p l i q u a n t , 

d a n s l ' o b s c u r i t é , u n c a r t o n s u r une . g r a v u r e q u e l ' o n a 

p r é a l a b l e m e n t e x p o s é e a u x r a y o n s d i r e c t s d u s o l e i l , e t e n 

p o r t a n t ce c a r t o n s u r l a s u r f a c e s e n s i b l e , o n o b t i e n t , 

a p r è s v i n g t - q u a t r e h e u r e s d ' a p p l i c a t i o n , u n e r e p r o d u c t i o n 

n é g a t i v e d e l a g r a v u r e . 

V o i c i d ' a u t r e s e x p é r i e n c e s t o u t a u s s i s i n g u l i è r e s . U n e 

f e u i l l e d e p a p i e r b l a n c n ' a y a n t r e ç u a u c u n e e s p è c e d e 

p r é p a r a t i o n , é t a n t r e c o u v e r t e d ' u n c l i c h é p h o t o g r a p h i q u e 

e t e x p o s é e a u s o l e i l , d o n n e , l o r s q u ' o n l a p a s s e d a n s u n e 

s o l u t i o n d ' a z o t e d ' a r g e n t , u n e é p r e u v e p h o t o g r a p h i q u e . 

S i l ' o n e x p o s e à l a l u m i è r e , p e n d a n t t r o i s h e u r e s e n v i -

r o n , u n e f eu i l l e d e p a p i e r co l l ée à l ' a m i d o n , n o n - s e u l e -

m e n t c e t t e f e u i l l e a c q u i e r t l a p r o p r i é t é d e f a i r e r o u g i r l a 

t e i n t u r e b l e u e d e t o u r n e s o l , m a i s e n c o r e e l l e p e r d s o n e n -

c o l l a g e , o u d u m o i n s i l c h a n g e d e n a t u r e , p u i s q u e le p a -

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

S i l ' o n p r o t è g e p a r u n é c r a n u n e p a r t i e d ' u n e f e u i l l e d e 

p a p i e r p e n d a n t l ' i n s o l a t i o n , e t q u ' e n s u i t e o n l a p l o n g e p e n -

d a n t u n e o u d e u x m i n u t e s d a n s u n e c u v e d ' i n d i g o , p u i s 

q u ' o n l a p a s s e d a n s l ' e a u , o n vo i t à l a s o r t i e d e l ' e a u , s o u s 

l ' i n f l u e n c e d e l ' o x y g è n e d e l ' a i r , l a p a r t i e i n s o l é e d u p a -

p i e r s e c o l o r e r e n b l e u , t a n d i s q u e l ' a u t r e r e s t e b l a n c h e . 

S i o n e x p o s e p e n d a n t d e u x h e u r e s à l a l u m i è r e s o l a i r e 

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

d ' u n e m a n i è r e s e n s i b l e ; il l ' e s t b i e n d a v a n t a g e s ' i l a é t é 

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

j a v e l l e . « Vo i l à , s a n s d o u t e , d i t M. N i e p c e , p o u r q u o i le 

l i n g e de t o i l e t t e e s t s i p r o m p t e m e n t m i s h o r s d e s e r v i c e ; 

i l l e s e r a i t b e a u c o u p m o i n s s i o n le f a i s a i t s é c h e r à l ' o m -

b r e , et m i e u x e n c o r e d a n s l e s l i e u x p r i v é s d e l u m i è r e . ® 



N o u s appe lons su r ce d e r n i e r fai t l ' a t t en t ion d e s hommes 
p r a t i q u e s et celle des m é n a g è r e s économes . 
_ Les d i f férentes t e r r e s , végé ta l e s et a u t r e s , s o n t s u s c e p -

t ib les , d ' a p r è s M. Niepce de Sa in t -V ic to r , d ' a c q u é r i r à u n 
t r è s - h a u t d e g r é cette act iv i té que d o n n e l a l u m i è r e . De 
l a t e r r e p r i s e à u n e ce r ta ine p r o f o n d e u r , à u n mèt re 
pa r exemple , n ' i m p r e s s i o n n e r a pas le p a p i e r sens ib le p r é -
p a r é a u c h l o r u r e d ' a r g e n t ; m a i s , si l ' on é tend s u r une 
p l a q u e de m é t a l ou de v e r r é u n e couche de boue formée 
de cet te t e r r e , et q u ' a p r è s la dessiccat ion on l ' expose au 
so le i l , en a y a n t soin d ' en m a s q u e r u n e p a r t i e p a r un 
éc ran , p u i s qu 'on l ' app l ique ensu i t e s u r u n e feui l le de pa -
p ie r sens ib le , on v e r r a que l a pa r t i e insolée i m p r e s s i o n -
n e r a t r è s - f o r t e m e n t le p a p i e r s ens ib l e , t a n d i s que la p a r -
t ie r e s t ée p r ivée de l u m i è r e n e d o n n e a u c u n e impre s s ion . 

M. Niepce a cons ta té q u e cet te act iv i té ch imique qu i est 
p r o p r e a u x su r faces a y a n t r e ç u l ' ac t ion d u soleil , p e u t se 
c o n s e r v e r t r è s - l o n g t e m p s . Si l ' on r eço i t les r a y o n s d u so-
leil d a n s u n t u b e de m é t a l g a r n i i n t é r i e u r e m e n t de car ton 
ou de p a p i e r b lanc , et q u e l ' on f e r m e h e r m é t i q u e m e n t ce 
t u b e qu i v i e n t d ' ê t re exposé au soleil , il suf f i t a p r è s p l u -
s i eu r s j o u r s , et m ê m e a p r è s p l u s i e u r s m o i s , d ' o u v r i r le 
tube et d ' en poser l 'or i f ice s u r u n e s u r f a c e i m p r e s s i o n n a -
ble à l a l u m i è r e , telle q u ' u n e feui l le de p a p i e r r ecouver te 
d ' i odure d ' a r g e n t , p o u r f o r m e r s u r ce p a p i e r u n r o n d noir 
p a r f a i t e m e n t accusé . Bien p l u s , s i l ' on p lace a u - d e s s u s de 
l 'orif ice d e ce t u b e u n e g r a v u r e t i r ée s u r u n p a p i e r mince 
te l q u e le p a p i e r de Chine , et p a r - d e s s u s u n p a p i e r impré-
gné d ' iod ' i r e d ' a r g e n t , on ob t i en t à t r a v e r s l ' épa i s seu r du 
p a p i e r u n e i m a g e de la g r a v u r e s u r l a su r f ace p h o t o g r a -
p h i q u e employée . 

On obt ient les m ê m e s r é s u l t a t s en r e m p l a ç a n t le pap ie r 
c o m m e m a t i è r e a b s o r b a n t e de la l u m i è r e , p a r d ' a u t r e s 
c o r p s te ls que le bois , l ' ivoi re , la b a u d r u c h e , le p a r c h e m i n , 
l a t e r r e , le p l â t r e , e t c . , etc. On. p e u t ob ten i r des r é s u l t a t s 

s emblab le s , q u o i q u e m o i n s a p p a r e n t s , avec le m a r b r e , le 
b i scu i t de porce la ine ; m a i s l e s s u b s t a n c e s à su r i ace l isse, 
comme le v e r r e , l a porce la ine v e r n i e , n e d o n n e n t p a s d i -
m a g e s . Les ma t i è r e s p o r e u s e s s emblen t p r é s e n t e r ce p h é -
n o m è n e avec u n e p l u s g r a n d e in t ens i t é . _ 

La poros i t é des c o r p s p o u r r a i t , d ' a p r è s cela, j o u e r u n 
g r a n d rô le dans l a p r o d u c t i o n d e ô e c u r i e u x p h é n o m è n e , 
en ce sens que l ' o x y g è n e ou u n a u t r e a g e n t a t m o s p h é r i q u e 
pou r r a i t ê t r e a b s o r b é p a r ce t te s u b s t a n c e s o u s 1 in f luence 
de la l umiè r e ; ce se ra i t a lo r s l a s u b s t a n c e a ins i modif iée et 
n o n l a l umiè r e e l l e - m ê m e e m m a g a s i n é e , c o m m e le p e n s e 
M Niepce , q u i p r o d u i r a i t e n s u i t e le p h é n o m è n e d ' i m p r e s -
sion p h o t o g r a p h i q u e d o n t il s ' ag i t . Tel le es t la seule e x -
p l ica t ion q u e l ' o n ai t p u h a s a r d e r p o u r exp l ique r ces fa i t s 
é t o n n a n t s . 

L ' a u t e u r de cet te cu r i euse d é c o u v e r t e a r e c o n n u ensu i te 
q u e ce r t a ines s u b s t a n c e s p e u v e n t s i ngu l i è r emen t exa l te r 
les p rop r i é t é s q u e l ' i n so la t ion déve loppe d a n s d ivers c o r p s . 
L ' ac ide t a r t r i q u e et l ' azo ta te d ' u r a n e son t pa r t i cu l i è r emen t 

• d a n s ce cas . U n e feu i l l e de p a p i e r t r e m p é e d a n s u n e d i s -
solut ion d 'ac ide t a r t r i q u e o u d 'azo ta te d ' u r a n e , et exposee 
ensu i te a u soleil p e n d a n t u n t e m p s assez c o u r t , d o n n e u n e 
r ep roduc t ion p h o t o g r a p h i q u e - d e ce c l iché, don t on p e u t 
a u g m e n t e r b e a u c o u p l a v i g u e u r en l a p a s s a n t d a n s u n e 
dissolut ion d ' azo ta te d ' a r g e n t . 

P a r u n e de rn i è r e sér ie d e r e c h e r c h e s , M . Niepce de 
Sain t -Vic tor a cons ta té q u e p r e s q u e t ou t e s les s u b s t a n c e s , 
s inon tou tes , s u b i s s e n t des mod i f i ca t ions s o u s l ' i n f luence 
de la lumiè re . Cette ac t ion est t a n t ô t apparente et t a n t ô t 
latente; m a i s il s u f f i t , d a n s ce d e r n i e r cas , de f a i r e e n t r e r 
le co rps insoié d a n s u n e combina i son nouve l l e , p o u r que 
l ' a l t é ra t ion p rodu i t e p a r l a l u m i è r e se man i f e s t e auss i tô t . 
Exposez a u soleil u n e feui l le de p a p i e r i m p r é g n é e d 'azo ta te 
d ' a r g e n t p u r : ce t te m a t i è r e n e s e r a p a s modi f iée , d u m o i n s 
en appa rence , p a r l ' i n so la t ion . Mais s i , a p r è s cet te i n s o l a -



t ion , on t r a n s f o r m e l ' azo ta te d ' a r g e n t en c h l o r u r e , le chlo--
r u r e d ' a rgen t p r o v e n a n t d e ce n i t r a t e d ' a r g e n t insolé 
noirci t d a n s l ' o b s c u r i t é . 

Cette expér ience p e u t ê t r e va r i ée de m a n i è r e à p r o -
du i re u n r é s u l t a t b ien s u r p r e n a n t . Exposez à u n e v ive l u -
miè re u n e couche de c h l o r u r e de s o d i u m (sel m a r i n ) t r è s -
divisé , en a y a n t le so in , a u m o y e n d ' u n é c r a n , d ' en abri ter 
u n e pa r t i e de l ' ac t ion de l a l u m i è r e ; v o u s ne r econna î t r ez , 
a p r è s cet te inso la t ion p a r t i e l l e , a u c u n c h a n g e m e n t dans 
l ' aspect du sel ; m a i s si v o u s v o u s se rvez de ce ch lo rure 
de sod ium inso lé p o u r p r é p a r e r du c h l o r u r e d ' a r g e n t , ce 
ch lo ru re d ' a r g e n t n o i r c i r a d a n s l ' obscu r i t é c o m m e il l 'eût 
fai t à la l umiè re , t a n d i s q u e le c h l o r u r e d ' a r g e n t obtenu 
avec le sel m a r i n n o n i n s o l é n e n o i r c i r a n u l l e m e n t dans 
l ' obscu r i t é . 

Tous ces f a i t s , a u s s i c u r i e u x q u ' i n a t t e n d u s , observés 
p a r M. Niepce de S a i n t - V i c t o r , l ' on t a m e n é à d i re que , 
t héor iquement , t ou te s u b s t a n c e p o u r r a i t s e r v i r à p r o d u i r e 
des images p h o t o g r a p h i q u e s , p o u r v u q u e l ' on p r e n n e 
comme agen t r évé l a t eu r u n réac t i f c a p a b l e d ' e n t r e r en 
combina i son avec l a s u b s t a n c e inso lée . 

Tel est l ' ensemble de f a i t s e x t r ê m e m e n t o r i g i n a u x décou -
v e r t s p a r M. Niepce de S a i n t - V i c t o r , et d o n t l 'expl icat ion 
t héo r ique n ' a p u encore ê t r e d o n n é e d ' u n e m a n i è r e sa t i s -
fa i san te . 

On avai t objecté à M. N i e p c e q u e la c h a l e u r d u soleil, 
t ou t auss i b ien que sa l u m i è r e , p o u r r a i t p r o d u i r e l e s p h é -
n o m è n e s qu' i l a décr i t s . S a n s n i e r l ' i n f luence de l 'act ion 
ca lor i f ique qu i in te rv ien t s a n s n u l d o u t e d a n s cet te c i r -
cons tance , M. Niepce a f a i t u n e expé r i ence qu i p rouve 
bien q u e l ' ac t ion ca lo r i f ique d u soleil n ' e s t p o i n t la seule 
cause d u p h é n o m è n e : il a o b t e n u des effe ts d ' i m p r e s -
s ion p h o t o g r a p h i q u e en o p é r a n t d a n s u n lieu d o n t la t e m -
p é r a t u r e est a u - d e s s o u s d e z é r o , c ' e s t - à - d i r e d a n s une 
glacière . 

ï J 'ai placé, dit M. Niepce de Saint-Victor, dans une glacière 
un tube de fer-blanc contenant un carton imprégné d'acide tar-
t r ique qui avait été préalablement exposé au soleil; ce tube est 
resté entouré de glace pendant quarante-hui t heures, recou-
vran t de son orifice un papier sensible préparé simplement a 
l 'azotate d 'argent et séché ; une feuille d'impression mince et 
couverte de gros caractères avait été interposée entre l'orifice 
et le papier sensible pour servir de négatif . Quand j 'eus jugé 
que la lumière du carton avait suffisamment agi, j 'ai traité le 
papier sensible par l 'acide gallique, et j 'ai développé une image 
qui met complètement h o r s de doute une action réellement 
exercée par la lumière et indépendante d 'une radiation calo-
rifique. » 
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Photographies colorées obtenues par l'emploi des sels d'urane. 

Grâce à l ' emplo i in te l l igen t des sels d ' u r a n e , M. Niepce 
d e Sa in t -Vic tor es t p a r v e n u à ob ten i r à vo lon té des é p r e u -
ves p h o t o g r a p h i q u e s de c o u l e u r b l eue , r o u g e , ve r t e , e tc . 
M. Niepce ob t ien t p a r ce m o y e n des p h o t o g r a p h i e s co lo -
r é e s en r o u g e , v e r t ou b leu , d ' u n assez jol i effet. 

Cette n o u v e a u t é p o u v a n t in t é res se r les p h o t o g r a p h e s , 
n o u s a l lons fa i re conna î t r e le p rocédé à su iv re p o u r obte-
n i r des p h o t o g r a p h i e s de cou leu r r o u g e , ver te ou b leue . 
A y o n s b ien soin de d i re qu ' i l n e s ' ag i t n u l l e m e n t ici de l a 
r e p r o d u c t i o n des cou leu r s des images de la c h a m b r e o b s -
c u r s , p r o b l è m e auque l on a r enoncé , m a i s s i m p l e m e n t 
d ' o b t e n i r , a u l ieu des é p r e u v e s en no i r , des ép reuves 
u n i f o r m é m e n t co lorées en r o u g e , ve r t , b l eu , e tc . R é d u i t à 
ces t e rmes , le f a i t a p o u r t a n t son in térê t p r a t i q u e . 

« Couleur rouge. — Pour obtenir les épreuves colorées en 
rouge, on prépare, dit M. Niepce de Saint-Victor, le papier 
avec une solution d'azotate d 'urane à 20 pour 100 d'eau.; il 
suffit de laisser ie papier quinze a vingt secondes sur cette 
solution et de le faire sécher au feu et à l 'obscurité. On 
peut préparer ce papier plusieurs j urs d 'avance. L'exposition 



dans le châssis varie selon la force de la lumière et l 'intensité 
du cliché, de hu i t à dix minutes au soleil, et d 'une heure ou 
deux par des temps sombres. 

« Au sort ir du châssis , on lave l 'épreuve pendant quelques 
secondes dans de l 'eau à 50 ou 60° cent igrades , puis on la 
plonge d a n s ' u n e dissolution de prussia te rouge de potasse à 
2 pour 100 ; après quelques minutes , l 'épreuve a acquis une 
belle couleur rouge imi tant la sanguine ; on la lave dans plu-
sieurs eaux ju squ ' à ce que l 'eau reste parfai tement limpide, 
et on laisse sécher . 

e Couleur verte. — Pour obtenir la couleur verte , on prend 
une épreuve rouge, fai te comme il est dit ci-dessus, on la 
plonge pendant environ une minute dans une dissolution d'azo-
ta te de cobalt; on la re t i re sans la laver, et la couleur verte 
apparaît en la fa isant sécher au f eu ; on la fixe alors en la met-
tant quelques secondes dans une dissolution de sulfate de fer 
et d'acide sulfur ique, chacun à k pour 100 d ' eau ; on passe dans 
l 'eau une fois et on fait sécher au feu. 

« Couleur violette. — On fait les épreuves violettes avec le 
papier préparé à l 'azotate d 'urane comme ci-dessus. Au sortir 
du châssis, il fau t laver l 'épreuve dans l'eau, chaude et la dé-
velopper dans une dissolution de chlorure d'or, à 1 /2 pour 100 
d'eau ; lorsque l 'épreuve a pris une belle couleur violette, on 
lave à plusieurs eaux et on fait sécher. 

« Couleur bleue.—Pour faire les épreuves bleues, on prépare 
le papier avec une dissolution de prussiate rouge de potasse 
à 20 pour 100 d 'eau; on laisse sécher à l 'obscurité. Cette pré-
parat ion peut se faire plusieurs j ou r s d'avance. 

« On doit re t i rer l 'épreuve du châssis quand les part ies inso-
lées ont acquis une légère teinte bleue; on la met pendant 
cinq à dix secondes dans une dissolution de bichlorure de 
mercure saturée à froid ; on lave une fois dans l 'eau, et ensuite 
on verse sur l 'épreuve une solution chauffée à 50 ou 60° cen-
t igrades d'acide oxalique dans l 'eau saturée à froid ; on lave 
t rois ou quat re fois, et on laisse sécher, » 
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Action réductrice de l'hydrogène à différentes pressions. 

Un ch imis te r u s s e , M. Békétoff , a m i s en évidence ce 
fa i t , q u e le gaz h y d r o g è n e a g i s s a n t s o u s u n e g r a n d e 
p r e s s ion , p e u t p r o d u i r e des r é a c t i o n s ch imiques qu ' i l n e 
s a u r a i t p r o v o q u e r sous son é ta t n a t u r e l , c ' e s t - à - d i r e à la 
p r e s s i o n o rd ina i r e de l ' a t m o s p h è r e . M. Babine t a é tabl i 
que l ' ac t ion des m é t a u x et des ac ides Sur l ' h y d r o g è n e d e 
l ' e au dépend s i b i en de l ' é ta t g a z e u x d u gaz h y d r o g è n e , 
q u e cet te act ion s ' a r r ê t e q u a n d on s o u m e t ce g a z à u n e 
cer ta ine p re s s ion . C'était là u n e conséquence t r è s - é l é g a n t e 

¿ l e l a loi d e Ber tho l le t re la t ive à l ' inf luence d e l ' é ta t p h y -
s ique des c o r p s p o u r p r o v o q u e r u n e r é a c t i o n ch imique . 
On pouva i t p e n s e r que l ' i nve r se a u r a i t l ieu, c ' e s t - à - d i r e 
que le gaz h y d r o g è n e , é tan t s o u m i s à u n e fo r t e c o m p r e s -
s ion , p o u r r a i t , à son t o u r , déplacer ce r t a ins m é t a u x de 
l eu r d i sso lu t ion d a n s les ac ides . C 'est l à , en effe t , ce q u ' a 
observé M. Békétoff d a n s des expér i ences f a i t e s a u l a b o -
ra to i re d e M. D u m a s . 

Les sels d ' a r g e n t et de m e r c u r e o n t é té seu ls enco re s o u -
m i s à ce g e n r e d ' expér iences , q u i ont p e r m i s d e cons t a t e r la 
r é d u c t i o n de ces sels méta l l iques p a r l e - g â z h y d r o g è n e 
c o m p r i m é . 

La mé thode opéra to i re es t des p l u s s imp le s . On p r e n d 
u n t u b e de v e r r e épais p l u s i e u r s fo i s r e c o u r b é , et d a n s 
ses d i f férentes b r a n c h e s on p lace l a d i sso lu t ion d u sel m é -
ta l l ique , d u zinc et de l ' ac ide s u l f u r i q u e ; ensu i t e le t u b e 
es t f e r m é à la l ampe . E n inc l inan t l égè remen t le t u b e , on 
fa i t t o m b e r les grenai l les de zinc dans l ' ac ide ; il se p r o -
dui t a ins i d u gaz h y d r o g è n e q u i , n e p o u v a n t s ' é chappe r 
a u deho r s , se t r o u v e c o m p r i m é p a r sa m a s s e m ê m e d a n s 
l 'espace clos au mil ieu d u q u e l il a p r i s na i s sance . Cet h y -



drogène ainsi compr imé r é d u i t assez énergiquement les 
sels d 'a rgent ou de m e r c u r e con tenus dans une des bran-
ches du tube. 

Une dissolution de ch lo rure d ' a rgen t dans l 'ammoniaque 
soumise à l 'act ion de l ' hydrogène comprimé b run i t à la 
sur face de.contact d u l iquide et du g a z ; puis l 'action se 
p ropage p a r tou te l a m a s s e , et au bout de quelques jours 
il se dépose s u r les paro i s et au fond du tube u n e poudre 
g r i sâ t re , qu i n ' e s t au t r e chose q u e de l ' a rgen t métallique 
provenant de l ' ac t ion de l ' hydrogène su r le ch lorure d'ar-
gent . 

L 'azotate d ' a r g e n t , t ra i té de la m ê m e manière , a bientôt 
déposé de l ' a rgen t méta l l ique b lanc en pellicule mince, 
formée de r é seaux cr i s ta l l ins ; la l iqueur , de neu t re , était 
devenue acide. 

Une dissolut ion sa tu rée de sulfa te d ' a rgen t , soumise à* 
l 'action de . l ' hydrogène compr imé, ne présenta i t aucune 
trace de réduc t ion a u bout de p lus ieu r s j o u r s . Mais la 
même dissolut ion, é t endue de t ro is fois son poids d'eau, 
commença à se décompose r ap rès quelques heures d e con-
tact avec l ' h y d r o g è n e . 

De ces fai ts , M. Békétoff t i re les conclusions suivantes : , 

« 1° L'hydrogène ordinaire et à l'état gazeux dissous dans les 
liquides peut déplacer quelques métaux de leur dissolution 
dans les acides. 

2° Cette action de l 'hydrogène dépend de la pression du gaz 
et de la dilution de la dissolution métallique, en d'autres ter-
mes, de la masse chimique du corps réducteur, comme dans 
d'autres actions de ce genre. 

3° Il est probable qu 'à des pressions plus fortes que celle qui 
avait été employée, d 'autres métaux que l 'argent et le mercure 
seraient déplacés par l 'hydrogène. 

Alliages des métaux terreux. 
. ' • • ' . ) . . i 

M. H. Caron at taché au laboratoi re de M. Deville, a 
fait connaître le moyen d 'obteni r des alliages des métaux : 
t e r reux , c 'est-à-dire du b a r y u m , du s t ron t ium e t d u cal-
c ium, avec les m é t a u x usue ls . 

P o u r obtenir ces all iages, M. Caron commence p a r p r é -
pare r des alliages de sodium avec différents mé taux , tels 
que le p lomb, l 'é ta in, le b i smuth , l 'ant imoine, etc. L ' a l -
liage du sodium avec ces métaux s 'obtient fac i lement , 
ma is il ne se fai t qu 'avec un dégagement de chaleur et de 

. lumière qui nécessi te quelques précau t ions opératoires . 
Cet alliage de sodium ser t ensuite à obtenir , pa r voie de 

double décomposi t ion, des al l iages de b a r y u m , de s t ron-
t ium, ou de calcium, q u a n d on opère su r les ch lorures de 
ces derniers mé taux . On fai t fondre dans un creuset un de 
ces ch lorures de b a r y u m , de s t ron t ium ou de ca lc ium, et 
l 'on y proje t te u n des alliages de sodium p r é p a r é d 'avance. 
E n chauffant quelque t e m p s le mélange , on obtient , après 
l e ' r e f ro id i ssement , u n culot métal l ique et cristallin. 
M. Caron a p répa ré ainsi un al l iage de calcium et de 
p lomb contenant 17 p o u r 100 de ca lc ium; u n alliage de 
calcium et d 'ant imoine contenant 17 pour 100 de ca lc ium; 
enfin u n alliage de b i smuth et de b a r y u m contenant 28 
p o u r 100 de b a r y u m . 

Tous ces alliages sont de véri tables combinaisons chi-
miques , car ils rés i s ten t , sans se décomposer , à l 'action 
de la chaleur . Toutefo is , l 'a i r et l ' eau les a l tèrent rapide-
ment p a r suite de la présence d u méta l alcalin. Lorsqu ' i ls 
contiennent p lus de 5 p o u r 100 de ce dernier m é t a l , ils 
décomposent l ' eau t r è s -v ivemen t en la issant à l 'é tat de 
poudre noire l ' au t re méta l non at taqué. Les alliages de 

CHIMIE. 



l ' a n t i m o i n e avec le b a r y u m , le s t r o n t i u m ou le calcium, 
mis en con tac t avec l ' eau , dégagen t de l ' h y d r o g è n e anti-
mon ié . 

9 

L'aluminium en feuilles. 

Un b a t t e u r d ' o r de P a r i s -, M. D e g o u s s e , e s t p a r v e n u à-
r é d u i r e l ' a l u m i n i u m en feui l les a u s s i m i n c e s que l 'or et 
l ' a r g e n t , et p a r sui te à p r o d u i r e d e la p o u d r e d ' a lumi-
n i u m a u s s i t é n u e que celle des m é t a u x p réc i eux . Cette fa -
b r i ca t ion a p r é s e n t é d ' a s sez g r a n d e s d i f f icu l tés . Le recuit 
d e l ' a l u m i n i u m doit ê t r e t r è s - f r é q u e n t ; ma i s il n e peut 
p a s ê t r e f a i t à la m a n i è r e o r d i n a i r e , c o m m e p o u r l 'or et 
l ' a rgen t : c ' e s t u n feu de chauf fe re t t e qu i convient-. L ' o p é r a -
t ion d u b a t t a g e se fa i t à la m a n i è r e o r d i n a i r e , La feuille 
d ' a l u m i n i u m r e m p l a c e r a d a n s b e a u c o u p de cas l a feuille 
d ' a r g e n t ; s o n b lanc est m o i n s vif , m a i s il es t m o i n s alté-
r a b l e . 

1 0 

Divers procédés chimiques pour l'argenture du verre. 

On do i t à M. Liebig l a découver t e d e l a p r éc i euse m é -
thode d ' a r g e n t u r e d u v e r r e qui s ' e s t p r o m p t e m e n t r é p a n -
d u e en A n g l e t e r r e et en F r a n c e , o ù elle es t a u j o u r d ' h u i mise 
en p r a t i q u e i n d u s t r i e l l e m e n t . Les g laces r e c o u v e r t e s d ' a r -
g e n t p a r u n dépô t c h i m i q u e c o m m e n c e n t à r e m p l a c e r les 
g laces é t a m é e s . Nous a v o n s décr i t , d a n s l a deux ième année 
de ce recue i l l ' o p é r a t i o n de l ' a r g e n t u r e des g laces p a r le 
p rocédé qu i p o r t e , en A l l e m a g n e , le n o m de procédé Liebig, 
et en A n g l e t e r r e le nom d e procédé Drayton. L 'opé ra t ion con-

1. Page 409-412. 

s is te à p longe r l a s u r f a c e de l a g lace , m o d é r é m e n t c h a u f -

f é e , (fans u n e d i s so lu t ion ^ n o n i a c a l e d ' a z ^ e ^ f r * 

add i t ionnée d ' u n e subs t ance o rgan ique qu i favor i se l a ré-

duc t ion d u sel d ' a r g e n t . 
L ' opé ra t i on c h i m i q u e d e l ' a r g e n t u r e d u v e r r e et des 

g laces a p r i s b e a u c o u p d ' impor t ance depu i s deux ans 
® e s t - à - d i r e d e p u i s q u e M . S t e i n h e i l e t M . Léon Foucau l t ont 
r e m i s en h o n n e u r , p o u r l e s observat ions a s t ronomique^ 
le té lescope, à d e m i - o u b l i é , en c o n s t r u i s a n t , à 1 a ide d u 
v e r r e a r g e n t é , des m i r o i r s d ' u n e pu i s sance ré f léch issan te 
cons idérab le . I l r é su l t e d ' expér i ences fa i tes p a r M. S t e in -
heil que l a p e r t e de lumiè re p a r réflexion s u r les m i r o i r s 
de v e r r e a r g e n t é n ' e s t q u e de 9 p o u r 100 s o u s u n a n g l e 
de 45°. U n e double réf lexion n e d o n n e r a i t donc q u u n e 
pe r t e de l umiè r e d e l S p o u r 100, t and i s q u e la pe r t e l u m i -
neuse p a r r é f r a c t i o n d a n s u n objectif de F r a u e n h o f e r e s t 

d e 23 p o u r 100. 
L ' i m p o r t a n c e q u ' a p r i se , d a n s ces d e r n i è r e s années , 1 o 

p é r a t i o n de l ' a r g e n t u r e d u v e r r e et d e s - g k c « n o u s e n -

g a g e à r e p r o d u i r e ici u n a r t i c le dans l eque M. Emi le K o p p 

d o n n e l ' h i s t o r i q u e et l a desc r ip t ion détai l lée des d i f fé ren-

t e s m é t h o d e s ou p r o c é d é s q u i ont été m i s en u s a g e p o u r 

l ' a r g e n t u r e d u v e r r e et d e s g laces , depu is le p r e m i e r t r a -

va i l de M. L ieb ig . 

« L e s moyens d 'argenture du Verre, dit M Emile Kopp, 
reposent m la précipitation de l 'argent d 'unesolntion argentv-
S r e dans des circonstances telles, que l 'attraction duve r re -pour 
les molécules d 'argent soit supérieure à celle de l 'eau ou du 
I quTde argentifère pour ces m ê m e s molécules. La première 
S o n de cette nature , bien constante et bien observee fu 
celle constatée p , r M. de Liebig en faisat^ 
sur une solution neu t re ou ammoniacale d a rgent La méthode 
de Dravton (Dingler, Polyt. Journ., t . XCII, p. 472 t . XC1II, 
p 137 t XCVI, p. 91 ; i XCV1II, p. 292 et 458) qui consiste 
dans l'emploi de' s'oluùonS alcooliques d'essences comme ceUes 
de cassis, de girofle, etc.) mélangées avec une solution ammo-



niacale de nitrate d'argent, après avoir été pratiquée sur une 
assez grande échelle, a offert de g raves inconvénients. La sur-
face argentée, qui d'abord était bien nette et brillante, se re-
couvrait au bout d'un certain temps de taches brun rougeâtre, 
provenant de ce que l 'argent, en se précipitant sur la surface 
du verre, entraîne de petites quanti tés de matières résineuses, 
formées par l'oxydation de l'essence. 

« M . R. Wàgner (Jahresb. der Chem. Technol., 1858, p. 199), 
en s'appuyant sur ce fait, que les essences propres à l 'afgen-
ture sont celles qui renferment des aldéhydes dans leur com-
position, accompagnées généralement d 'hydrocarbures indiffé-
rents, recommande d'éliminer préalablement ces derniers. 
Il conseille l'emploi d'essence de camomille romaine et surtout 
d'essence de rue, qui renferme l 'aldéhyde caprinique(C2 0S2 002). 
Pour obtenir des miroirs argentés sans défauts, il faut purifier 
cette dernière de l'hydrogène carboné qui l 'accompagne. A cet 
effet on emploie le procédé de séparation indiqué par Berta-
gnini, et qui repose sur la propriété des aldéhydes de. former 
avec les bisulfites alcalins des combinaisons cristallines solu-
bles dans l 'eau. 

« Ces combinaisons sont, d'après M. Chendalyef (Liebig^ 
Ann. der Chem. und Pharm., 1859, m a i , p. 241),la conséquence 
de la formation d'un acide copulé, renfe rmant 2 proportions 
d'acide sulfureux sur 1 proportion d'aldéhyde. 

<t A cet effet on agite fortement de l 'essence de rue avec une 
solution concentrée aqueuse de bisulfi te de soude. Il se forme 
des cristaux qu'on exprime fortement, qu'on dissout dansl 'eau, 
et après filtrationon met l'aldéhyde p u r en liberté, en ajoutant 
de l'acide sulfurique étendu àla solut ion. L'essence de rue ainsi 
purifiée et exempte de toute matière résineuse est dissoute 
dans une solution alcoolique d 'ammoniaque et ajoutée à la so-
lution de nitrate d'argent. D'après M. Wagner , l'essence de 
sassafras est également un bon réduc teur , mais n'admet point 
le procédé de purification indiqué. 

« Une méthode d'argenture déjà publiée par M. de Liebig 
(Journ. furpract. Chem., t . LXVIII, p. 316) est la suivante : 

« On dissout 10 grammes de n i t r a t e d'argent fondu dans 
200 centimètres cubes d'eau, on a jou t e de l 'ammoniaque en 
quantité juste suffisante pour avoir u n e liqueur limpide, puis 
450 centimètres cubes d'une solution de soude caustique exempte 
de chlorures, de 1,035 p. sp. Le précipi té est redissous dans de 
l'ammoniaque caustique. Pour obtenir u n e saturation complète, 

on ajoute de nouveau du nitrate d'argent jusqu'à ce qu'il y ait 
formation d'un précipité gris permanent, et l'on étend la solu-
tion d'eau de manière à lui faire occuper un volume de 
1,500 centimètres cubes. 

« Cette liqueur, immédiatement avant son emploi, est mé-
langée avec 1/6 à 1/8 de son volume d'une solution aqueuse de 
sucre de lait, renfermant 1/10 de son poids de sucre. La cuve 
à argenter, en porcelaine, verre ou gutta-percha, doit avoir 
une forme symétrique de celle du verre à argenter, de manière 
à ce qu'il y ait partout la même épaisseur de liquide, laquelle 
doit être de 1 centimètre 1/2 à 1 centimètre 3/4. L'objet à ar-
gènter est supporté à ses extrémités par de petits cônes. Sa 
surface doit avoir été nettoyée avec le plus grand soin et lavée 
finalement avec de l'alcool. Le liquide doit le mouiller partout 
et très-uniformément à la surface inférieure. Le but de la po-
sition de l'objet à une certaine distance du fond de la cuve est 
d'empêcher la précipitation sur la surface d'une trop grande 
quantité d'argent, ce qui nuirait à l'éclat de l 'argenture, l'excès 
d'argent ayant l'aspect mat. 

« La réduction commence à la température ordinaire, dès 
l'addition de la solution de sucre de lait. 

« Le verre devient d'abord noir, mais bientôt il prend l 'as-
pect miroitant.¿/opération est terminée lorsque la surface du 
liquide situé entre le bord de la plaque de verre et les parois 
de la cuve se trouve recouverte d'une pellicule brillante d'ar-
gent. La plaque argentée doit être bien lavée (sans être tou-
chée), et puis séchée dans un endroit chaud. La couche d 'ar-
gent, une fois sèche, adhère très-fortement et se laisse même 
polir avec du velours et du rouge extrêmement fin. Il est bon 
de recouvrir le miroir terminé, avant son encadrement, d'un 
vernis alcoolique au dammar très-liquide et incolore. La quan-
tité d'argent déposée sur un mètre carré de surface n'est que 
d'environ 2sr,310, et n'est que la vingt-troisième partie de la 
quantité totale d'argent qui est précipitée de sa solution ; on 
retrouve le reste dans la cuve à argenter. 

« M. J. Lôwe (Dingler, Polyt. Journ., t. CXL., p. 204) emploie 
pour l 'argenture le procédé suivant : 

« Dans une solution de 50 de glucose dans 5000 parties 
d'eau distillée, on fait déliter 20 parties de chaux vive très-
pure; on filtre à l 'abri du contact de l'air, et l'on conserve la 
liqueur claire dans des vases bien bouchés. D'un autre côté on 
dissout 7 parties de nitrate d'argent fondu dans 150 à 160 par-
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ties d'eau, et l 'on ajoute à cette solution peu à peu de l'ammo-
niaque, jusqu'à ce que le précipité d'abord formé soit redissous. 
Pour opérer l 'argenture, on mélange 1 volume de solution ar-
gentique avec 6 volumes de solution de glucosate calcique. 
Avant de faire ce mélange, on a soin de bien mouiller la sur-
face du verre avec la solution argentique, et de donner au 
liquide un mouvement de rotation pour empêcher que la ma-
jeure partie de l 'argent ne se dépose' inutilement au fond du 
vase. M. Lowe assure avoir obtenu, surtout dans des vases 
creux, une argenture des plus solides et des plus brillantes. 

« M. L. Hill (Dingier, Polyt. Journ., t . CXL, p. 75) emploie 
comme liqueur argentante une solution saturée, comme pré-
cédemment, de ni trate d 'argent ammoniacal (1 gramme de ni-
trate d 'argent dissous dans 2 grammes d'eau et quantité juste 
suffisante d'ammoniaque). Â cette solution on ajoute 62 gram-
mes d'eau, tenant en solution 1 gramme de glucose (obtenu en 
traitant du sucre de canne à 70° C. par de l'acide sùlfurique 
étendu, saturant par de la craie, filtrant, évaporant et décolo-
rant par du charbon animal), avec un peu de mannite et 
25 centigrammes d'éther. Le verre est plongé dans la liqueur, 
et le tout chauffé au bain-marie, en lui imprimant constam-
ment un mouvement de va-et-vient. 

« M. Massé (Technologiste, n° 232, p. 178) ^modif ié légère-
ment ce procédé en employant, au lieu de glucose, de l'acide 
citrique. En outre-i l a conseillé l'emploi du citrate de ma-
gnésie lorsqu'il s 'agit d 'argenter avec le concours de la pile. 
Quoique son procédé ne s'applique point directement au dépôt 
d'argént sur J e verre sans le concours de l'électricité, il peut 
servir à augmenter l 'épaisseur de l 'argent, une fois la première 
couche formée. 

«MM. Delamotte et Pron de la Maisonfort (Technologiste, 
n° 232, p. 179) proposent une liqueur réductrice obtenue en 
dissolvant les corps qu'ils considèrent comme formés par sub-
stitution de la vapeur nitreuse à l 'hydrogène de substances 
organiques (comme par exemple le coton fulminant, la nitro-
mannite, l'acide nitropicrique, etc.) dans une solution de po-
tasse ou de soude caustique, qu'on mélange avec le nitrate 
d'argent ammoniacal. Ils chauffent également la liqueur ar-
gentante à une température de 60 à 70° G. La réaction des alcalis 
caustiques sur les composés organiques nitrés donnant nais-
sance à des produits complexes et très-colorés, de nature 
ulmique ou résineuse, il est permis de douter que ce procédé 

puisse donner des résultats supérieurs à ceux décrits plus haut. 
Certainement les liquides qui donneront les meilleurs résultats 
seront ceux qui forment des solutions incolores, ne se colo-
rant point et ne produisant pas de composés organiques insolu-
bles pendant la réduction et le dépôt de l 'argent , et qui opèrent 
l 'argenture lentement, soit par une légère élévation de tempé-
rature, soit sous l'influence des rayons solaires. 

« De tous les procédés connus, le plus pratique est le sui-
vant : il est dû à un français, M. Petit jean. La description en 

• a été donnée par M. Faraday (Dingl., Polyt. Journ., t . CXLI, 
p. 438; Poggend., Ann. de Phys., t . CI, p. 313). 

a Le voici tel qu'il nous est indiqué par M. Brossette, qui 
exploite à Paris l 'argenture des glaces : 

« On prépare deux dissolutions argentiques ; pour faire la 
«première, on prend 100 grammes de nitrate d'argent, qui 
« sont traités avec 62 grammes d'ammoniaque liquide de 870 
« à 880°-de densité, et 500 grammes d'eau distillée; le tout est 
« filtré. . 

« Cette solution est étendue de 16 fois son volume d eau 
« distillée, à laquelle on ajoute goutte à goutte, en agitant 
« fortement, 7s,5r d'acide tartriqùe, dissous préalablement dans 
« 30 grammes d'eau distillée : c'est la liqueur n° 1. 

« La secondé liqueur est préparée de la même manière, sauf 
s que la quantité de l'acide tartriqùe doit être doublée. 

« Après: avoir décapé la glace avec de la potée d'étain blan-
« che, délayée dans de l'eau, que l 'on étend sur toute la su-
« perficie avec un tampon en peau de chamois, on laisse sé-
« cher. Quelques minutes après on essuie avec une autre peau 
« de chamois ou un linge doux ; la glace ainsi nettoyée est dé-
« posée sur un râtelier à claire-voie, et avec un rouleau ou 
« cylindre en caoutchouc baigné dans l'eau distillée, que Ton 
« passe et repasse 3 à 4 fois sur la glace; on enlève tous les 
« atomes de poussière qui pourraient rester attachés au verre, 
« lequel doit être très-pUr et très-propre, puis on place la glace 
« sur la table métallique chauffée de 40 à 50 degrés, centigra-
« des, recouverte d'une toile cirée ou vernie La glace posée 
« horizontalement, on verse sur toute sa surface la liqueur 
« n° I (environ 3 millimètres d'épaisseur et autant que la capil-
« larité peut en retenir sur le verre sans qu'il y ait coulure); 

1. Tables métalliques chauffées d 'une planimétrie parfaite, dont l ' in-
vention est de M. Petit jean. 



« au bout de 7 à 10 m i n u t e s on voit le dépôt qui commence à 
« se former, et 10 à 15 minutes après le travail est fait, la 
« couche d 'argent est parfai tement formée, et déjà l'opacité se-
« rait suffisante p o u r satisfaire les apparences d 'une belle 
« glace. On lève d ' u n côté la glace en lui laissant une pente, 
« on la lave avec u n e peau de chamois et on jette de l'eau or-
« dinaire un peu p lus que tiède, mais pas trop chaude, pour 
« enlever la poudre n o n adhérente au ve r re , e t aussi les grains 
« de poussière qui o n t pu s 'y dépQser pendant l 'opération, qui 
a dure en tout de 25 à 30 minutes . 

« Immédiatement on remet la glace dans sa position hori-
« zontale, on verse dessus la l iqueur n° 2 : en 12 à 15 minutes 
« le dépôt est complet ; on lave de la même façon, on fait sé-
« cher la couche d ' a rgen t , que l 'on peint d 'une peinture com-
« posée de min ium, d 'hui le siccative et d'essence ; k à 5 heures 
« après, la pe in ture é tant sèche, on pour ra i t l ivrer la glace au 
« commerce. 

« Cependant l 'expér ience nous a fai t reconnaî t re que pour 
« donner plus de qual i té , de solidité durable à nos produits , il 
« y avait deux choses essentielles qu' i l ne fallait pas négliger, 
« quoiqu'elles augmentassen t un peu nos prix de revient. 

« Ces deux choses sont la deuxième couche d 'argent et la 
« deuxième de pe in ture , qui apporte u n retard dans la livrai-
« son de la glace de 4 à 5 heures, temps indispensable pour 
« sécher la deuxième peinture . » 

Ce procédé, on le voi t , rappelle par sa manipulat ion la mise 
au collodion des glaces en photographie. 

Nous a jouterons a u x détails qui précèdent que l'acide tar -
trique qui a été insolé ou qui est anciennement dissous, est 
plus actif que celui dont la dissolution a été tenue à l'ombre 
ou récemment préparée.11> 

Au l ieu de m e t t r e u n e couche d e p e i n t u r e p a r - d e s s u s 
l ' a rgen t , c o m m e l e fa i t M. B r o s s e t t e , p o u r p r é s e r v e r la 
couche e x t é r i e u r e d ' a r g e n t de l ' a c t ion a l t é r a n t e de l ' h y -
d r o g è n e s u l f u r é d e l ' a i r , M. Lieb ig l a r e c o u v r e d 'une 
couche de c u i v r e o u de n i c k e l , q u i son t i na t t aquab le s 
p a r l ' ac ide s u l f h y d r i q u e . P o u r c u i v r e r ex t é r i eu remen t 
les g laces , M. L i e b i g se s e r t d u p r o c é d é o r d i n a i r e de la 

1. Répertoire de chimie appliquée, juillet 1859. 

ga lvanop las t i e : « La réuss i t e de ce p rocédé , d i t M. L i e -
big dépend en t iè rement de l ' adhé rence de l ' a r g e n t ; il f a u t 
que' l a couche d ' a r g e n t so i t assez m i n c e p o u r q u ' o n voie 
à t r a v e r s le d i sque d u soleil avec u n e t e in te b leu d ' a z u r . * 

1 H 

Argenture des matières organiques. 

Un p r o b l è m e de ch imie i ndus t r i e l l e q u i étai t depu i s 
longtemps p o u r s u i v i et q u i se r a t t a c h e à l a ques t ion q u i 
précède, a été réso lu en Ang le t e r r e , en 1859. Il s ' ag i t d u 
moyen d ' a r g e n t e r les fils des t i s s u s p a r u n e opéra t ion chi-
mique af in de p r o d u i r e à m o i n s de f r a i s ces é toffes t i s -
sées d ' o r et d ' a r g e n t que l ' on n ' a p u f a b r i q u e r encore 
qu 'en m ê l a n t a u x m a t i è r e s tex t i les des fils d ' o r ou d ' a r -
gent . Voici c o m m e n t on p a r v i e n t à ob ten i r cet te t e i n t u r e 
méta l l ique , qu i s ' app l ique éga lemen t a u x fils de co ton , de 

soie, de c h a n v r e et de l in . -
Les fils a y a n t été l avés avec b e a u c o u p de so in , on les 

t r empe p e n d a n t que lque i n s t a n t s d a n s u n e d i s so lu t ion 
concentrée d ' ac ide g a l l i q u e ; on les p l o n g e ensu i te d a n s 
de l ' eau dist i l lée c o n t e n a n t u n c i n q u a n t i è m e d e son po ids 
d 'azotate d ' a r g e n t . L ' ac ide ga l l ique d o n t les fils ont été 
imprégnés , r é d u i t le sel d ' a r g e n t ; le méta l se préc ip i te 
su r ces fils avec u n e fo r t e adhé rence et en c o n s e r v a n t tou t 
son b r i l l a n t mé ta l l i que . I l f a u t r é p é t e r cet te opéra t ion 
p lus i eu r s fois , j u s q u ' à ce q u e les fils a ien t p r i s u n e bel le 

te in te d ' a r g e n t . 

L 'opéra t ion n ' e s t p a s t e r m i n é e l à , c a r on n a d e cet te 
man iè r e r evê tu les m a t i è r e s tex t i les q u e d ' u n e l égère c o u -
che d ' a r g e n t . P o u r ob ten i r u n e enveloppe méta l l ique t e -
nace et d u r a b l e , i l f au t t r e m p e r les t i s sus f a ib lemen t m é -
tall isés p a r l a p r e m i è r e opé ra t ion d a n s u n n o u v e a u b a i n . 
D 'après M. Ch. Ga i l l a rd , q u i d o n n e ces r e n s e i g n e m e n t ? 



dans la Science pour tous, ce bain est p répa ré de la m a -
nière su ivante : d 'une p a r t , on p rend 2 par t ies d 'acide 
gall ique, 2 de chaux vive et 5 de glycose on les dissout 
dans 650 pa r t i e s d 'eau distillée et on filtre ; d ' au t re p a r t , 
on a joute à 650 par t ies d 'eau distillée 20 par t ies d 'azotate 
d 'a rgent et 20 par t ies d 'ammoniaque l iquide. Ces deux dis-
solutions é tant mélangées à part ies égales, au moment de 
s 'en serv i r , cons t i tuent le ba in destiné à donner une ar-
g e n t u r e solide a u x fils. On plonge dans ce bain les mat iè-
r e s texti les ; on les po r t e , de là, dans une dissolution 
bouil lante de c rème de ta r t re , enfin on lave les t i s sus a insi 
métall isés et on les f a i t sécher. 

On pou r r a i t , s ans doute , dorer les étoffes p a r le même 
procédé chimique , car le chlorure d 'or est auss i faci lement 
rédui t pa r l 'acide gal l ique que l 'azotate d ' a rgen t . 

. Nouvelle méthode de fabrication de l 'ammoniaque. 

t a découverte d ' un mode économique de fabricat ion de 
l ' ammoniaque serai t u n des p lus précieux services que la 
chimie pour ra i t r e n d r e ' à l 'agricultuce: et à l ' industr ie . 
L ' ammoniaque est l ' agen t essentiel des engrais : le guano , 
p a r exemple, n ' e s t a u t r e chose que la r éun ion d ' un cer ta in 
nombre de sels a m m o n i a c a u x e t dans tous l e s . e n g r a i s 
fact ices qui sont m i s en usage , l ' ammoniaque ou l 'azote à 
l 'é tat d 'acide a z o t i q u e , sont'" les subs tances fondamen-
ta les . On ne re t i re a u j o u r d ' h u i l ' ammoniaque que d 'une 
seule source : les subs tances animales. Soumis dans les 
fabr iques de p rodu i t s chimiques à la décomposit ion pa r le 
feu , différents débr is de substances animales fourn issen t 
les sels ammoniacaux qu i sont r épandus dans le commerce 
p o u r les besoins de l ' agr icu l ture ou dè l ' industr ie . Mais 
l ' ammoniaque t i rée de cet te origine revient nécessairement 

à un p r ix élevé, de telle sor te qu ' une méthode économique 
de fabricat ion de cet alcali est u n desideratum vainement 
poursuivi depuis l ong temps . 

Un m e m b r e dis t ingué de la Socëtè des arts de Londres, 
M. Wil l iams Neath , a publié en 1859 u n e expérience de 
chimie manufac tu r i è re qu i nous pa ra î t d 'une g rande i m -
portance dans cette quest ion. M. Wi l l i ams Neath est p a r -
venu à p rodui re en g r a n d de l ' ammoniaque en met tant en 
présence, sous l ' influence de la cha l eu r , u n mélange de 
vapeur d 'eau avec u n composé oxygéné de l 'azote. 

Personne n ' ignore que l 'acide su l fu r ique se .p répare en 
grand en fa isant r éag i r , dans des chambres de p lomb, 
l'acide su l fureux p rovenan t de la combust ion d u s o u -
fre à l 'air et les gaz n i t r eux qui p rov iennent de la dé -
composition de l 'azotate de soude. I l s ' échappe constam-
ment des chambres de p lomb où se ' p répa re l 'acide su l fu -
rique, u n gaz qui n ' e s t pas , comme on l ' a c ru généralement 
jusqu'ici , de l 'azote p u r , mais b ien , selon M. Wil l iams 
Neath, un composé d 'oxygène et d 'azote dont ce chimiste 
n ' a ' p u d 'a i l leurs cons ta ter exactement la na tu re . C'est a u 
moyen de ce composé gazeux azotique, mis en présence 
de la vapeur d 'eau à u n e haute t empéra tu re , que le savant 
anglais est pa rvenu à fabr iquer économiquement de l ' a m -
moniaque. 

M. Wil l iams Neath fit, en 1856, l 'essai de cette méthode 
de fabricat ion de l ' ammoniaque d a n s la belle f ab r ique d ' a -
cide sulfur ique de P o n t a r d a w e , dir igée p a r MM. Lewis et 
Pol lard. Au-des sus d u t u y a u p a r lequel les gaz s ' échap-
paient de la chambre à acide . sul fur ique, M. Wil l iams 
Neath fit placer u n t u b e de fer de 2 m ,50 de long et de 35 
centimètres de d iamèt re . Ce tube , r empl i de charbon de 
bois', était instal lé au mil ieu d ' un fourneau qui pouvai t 
le chauffer au r o u g e , et r e ceva i t , ën même temps que 
le gaz sor tan t de la chambre à acide su l fu r ique , un c o u -
r an t continuel de vapeur d 'eau. La t empé ra tu r e ayant été 



por tée au rouge , la v a p e u r d ' e a u a r éag i s u r les gaz 
azotés venan t de l a c h a m b r e à acide s u l f u r i q u e ; l ' o x y -
gène de l ' eau a f o r m é de l ' a c ide c a r b o n i q u e en s 'un i s san t 
au cha rbon ; d ' u n a u t r e c ô t é , l ' h y d r o g è n e et l ' azote se 
sont combinés et ont p r o d u i t du ca rbona t e d ' a m m o n i a q u e . 
Le ca rbona te d ' a m m o n i a q u e ainsi f o r m é é tan t d i r igé dans 
u n cy l indre de p l o m b c o n t e n a n t de l 'acide su l fu r i que et 
qu i t e rmina i t t ou t l ' a p p a r e i l , i l s ' es t p r o d u i t d u sulfate 
d ' a m m o n i a q u e . 

Ainsi , dans cette o p é r a t i o n , on a obtenu u n sel ammo-
niacal en e m p l o y a n t u n i q u e m e n t de la v a p e u r d ' e au et un 
gaz sans va leu r , p u i s q u e les f ab r iques le r e j e t t en t sans 
L'utiliser. C'est l à le p r e m i e r exemple d ' u n e p roduc t ion 
manufac tu r i è r e de l ' a m m o n i a q u e p a r l a seule in tervent ion 
d 'agents , m i n é r a u x . 

M. Wi l l i ams Nea tb n ' a pas p o u s s é t rès- lo in ses r eche r -
ches . I l se p r o p o s a i t d ' a b o r d de fa i re b r eve t e r cet te décou-
ver te à son p r o f i t , m a i s , en 1 8 5 9 , r e n o n ç a n t à cette 
idée, il a l ivré au p u b l i c s e s obse rva t i ons . Tou t incomple t s 
que soient les r é su l t a t s o b t e n u s p a r l ' a u t e u r , n o u s sommes 
conva incu qu ' i l s do iven t abou t i r à u n e r éus s i t e , et n o u s 
appe lons s u r ce su j e t l ' a t t e n t i o n des ch imis tes p ra t i c i ens . 
Le p rob l ème de l a p r o d u c t i o n de l ' a m m o n i a q u e à bon 
m a r c h é intéresse a u p l u s h a u t deg ré l ' ag r i cu l t u r e . La 
composi t ion d ' engra i s à b a s p r i x , tel sera i t , en effet, p o u r 
l ' ag r i cu l tu re , la c o n s é q u e n c e de l a solut ion de ce pro-
b lème . Il est d o n c à d é s i r e r q u e le g e r m e l ancé p a r le 
chimiste ang la i s po r t e p r o m p t e m e n t ses f r u i t s . 

L a p roduc t ion é c o n o m i q u e de l ' a m m o n i a q u e est une 
quest ion don t on c o m p r e n d si bien l ' i m p o r t a n c e en Angle-
t e r r e que, depu i s p l u s i e u r s années , l a Société des arts a 
p r o p o s é u n p r i x c o n s i d é r a b l e p o u r celui qu i p a r v i e n d r a i t à 
réa l i ser cette découver te . L a Société des arts a m ê m e signalé' 
l a méthode qui lui s emble devoi r condu i re à ce r é s u l t a t : 
le p r ix qu'elle a fondé a p o u r objet l a production économi-

Action du chlorure de soufre sur les hui les; vulcanisation 
des huiles. 

. > 
M. P e r r a a fa i t de cur ieuses obse rva t ions concernan t 

l 'act ion que le ch lo rure de sou f r e exerce s u r l e s hu i l es . 
Mêlé avec les hui les végéta les , quel le que soit leur o r i -

gine, l ' hu i le de l i n , l 'hui le d 'o l ive , e tc . , le ch lo rure de 
soufre les t r a n s f o r m e p r e sque i m m é d i a t e m e n t , à l a t e m -
péra tu re o rd ina i re , en u n composé solide jou i s san t m ê m e 
quelquefois d ' u n e g r a n d e du re t é . 

Si l 'on p r e n d 100 par t i es d 'hu i le de l in et 25 par t i es 
envi ron de ch lo ru re de s o u f r e , on obt ient l a combina ison 
qui jou i t d u m a x i m u m de du re t é . 100 par t i es d 'hui le 
de l in et envi ron 15 à 20 p o u r 100 de ch lo ru re de sou f r e 
donnent u n p r o d u i t souple . 

100 pa r t i e s d 'hu i le de l in et 5 p o u r 100 de ch lo ru re de 
soufre épaississent fo r tement l ' hu i le s a n s la du rc i r . D a n s 
cet é ta t , elle est soluble dans t o u s les d issolvants des h u i -
les o r d i n a i r e s ; ce qui n ' a p a s lieu p o u r les au t re s c o m b i -

que de l'ammoniaque au moyen de l'azote de l'air et de là 
vapeur d'eau. Cependan t les essais q u ' o n a fai ts en A n g l e -
terre p o u r combiner l ' h y d r o g è n e de l a v a p e u r d ' e au avec 
l 'azote de l ' a i r et cons t i tuer a ins i l ' a m m o n i a q u e , ont t ous 
échoué ju squ ' i c i . Il pa ra î t que l ' azo te l ib re es t t ou t à fa i t 
sans act ion su r l a v a p e u r d ' e au , et qu ' i l f a u t , p o u r r é u s s i r , 
p rendre l 'azote à l ' é ta t de combina i son ou b ien à l'état 
naissant, comme on le dit en ch imie , c ' e s t - à - d i r e so r t an t 
d ' u n e combina i son . D a n s l ' expér ience de M . W i l l i a m s 
Neath, l ' azote se t r o u v e à l ' é t a t na i s s an t pu i squ ' i l so r t 
d ' u n e ' c o m b i n a i s o n o x y g é n é e , et là est s ans doute l a 
cause de l a r éuss i t e de l ' opé ra t ion q u e n o u s avons d é -
crite. 



CHIMIE. 

naisons, qui ne font que se gonfler et perdre u n peu de 
soufre sans se dissoudre. 

Si l 'on étend une certaine quanti té d 'huile de lin de 
30 à 40 fois son poids de su l fure de carbone, et si l'on 
remplace le quar t du poids de l 'huile de lin pa r une 
même quanti té de chlorure de soufre, oû obtient u n pro-
duit qui res te liquide quelques j ou r s . Si , dans cet état, 
on applique cette combinaison dissoute dans le sulfure de 
carbone sur d u v e r r e , du b o i s , e tc . , le sulfure de car-
bone s 'évapore immédia tement , et on a instantanément 
u n vernis . 

P o u r faire ces mélanges et obtenir les résul ta ts annon-
cés plus hau t , il faut fa i re usage de diverses précautions 
que M. P e r r a a fait connaître. 

I l est impor tan t d 'abord de prendre u n chlorure de 
soufre contenant la plus forte proport ion possible de soufre. 
Ce composé, qui est liquide, est versé rapidement dans 
l 'huile, que l 'on agite, pour obtenir u n mélange uniforme. 
Peu à p e u , la masse s 'échauffè , la combinaison s 'opère, 
et l 'huile durci t ou forme une combinaison molle, suivant 
les propor t ions de chlorure de soufre. Il faut n 'opérer que 
sur de peti tes quant i tés à la fois, et éviter l 'élévation de la 
température , qui volatiliserait le chlorure de soufre , for-
merait des bulles dans la m a s s e , et pourra i t même 
noircir ou charbonner l 'huile. Dès que ces deux substances 
sont' int imement mélangées, o n jette ce mélange sur une 
plaque de verre ou sur u n autre corps poli, on l 'égalise, et, 
au bout d e cinq à six minutes environ, selon la tempéra-
ture extérieure, la combinaison s 'est opérée. On détache 
avec la pointe d ' u n couteau u n des coins de cette pellicule, 
qu ' i l est aisé de soulever en entier sans la casser . On peut 
faire p lus ieurs superposi t ions de ces couches, qui' se sou-
dent si l 'on a soin de les appliquer lorsque la température 
de la précédente couche d'huile durcie s 'est abaissée. Il 
faut aussi , pour assurer la soudure de ces couches, éviter 
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l 'humidité qui décompose le chlorure de soufre f empêche. 

" n ' o p é r a n t ainsi que M. F e r r a a p u obtenir des 

plaques Z J e s p ropres à confectionner différents objets, 

L uetites boites, des manches de couteau, etc. 
On peut- obtenir dos p f a * . a s s e , r é s i s t é e s sr l on a 

introduit une toile métallique dans cette h n ä e d u m 
™ i l est facile de faire en é tendant u n e toile métallique 
S s - m ce u r une plaque de ver re , et eu étalant, comme 
I n l 'a dit p ins hau t , de l 'huile p réparée sur ce verre , de 
telle sorte que l 'huile recouvre la toile métallique. 

T o u s l e s p rodui t s que l 'on peut obtenir avec ces mélan-

chasser les vapeur s de chlorure de soufre et empêcher 
W i t é d J a l t é r e r la t ransparence e u V T g g * 
précipitant le soufre du chlorure de s o u f a . L a tanspa 
rence d e ces plaques est suffisante p o u r que l<m ait p u 

t S Ä w * chlorure de soufre 
sur les huiles est tou t .k fai t ina l té rab le pa r les influences 
atiftosphériqu es ; i l a seulement le d é f a u t c a ^ n t 
pourvu d ' une odeur désagréable qui .pers i s te l o n g t e m p s ^ " 
•résiste à l 'act ion des acides miné raux et des alcalis medio-

ulications que p o u r r a recevoir cet te substance nouvelle. 
1 Ï s sont encore t r o p imparfa i tement connues 

l 'on puisse-rien préciser à cet égard. On peut £ 
L i e r , toutefois; que l ' industr ie s a u r a W g A cette 
matiêrè 'solide et p l a s t ique , qui r e v i e n t o . i t à » P » « g 
bas, toutes les substances qui entrent dans sa composition 

n 'é tant que d 'une médiocre valeur „ V ï . dans 
En quoi Consiste la modification chimique subie dans 



cet te c i rcons tance p a r les hu i l es ? S a n s d o u t e en u n e com-
binaison du s o u f r e avec l 'hui le . Le c a o u t c h o u c con t r ac t e , 
p a r l ' ac t ion d u s o u f r e , u n e combina i son a n a l o g u e . Tout lé 
m o n d e sa i t q u e l a vulcanisation du caou t chouc consis te à 
combiner cet te m a t i è r e avec que lques cen t i èmes d e soufre 
a u m o y e n de l a c h a l e u r . Ains i s u l f u r é ou vulcanisé, le 
caou tchouc es t p l u s é las t ique , p lus d u r , p l u s r é s i s t a n t que 
le caou tchouc o r d i n a i r e . C 'est u n e modi f ica t ion d u même 
g e n r e que p r o d u i t le c h l o r u r e de s o u f r e mêlé a u x huiles 
g r a s s e s : le s o u f r e s ' u n i t à l ' hu i l e p o u r f o r m e r ce nou-
veau composé . L ' o p é r a t i o n décr i te p a r M. P e r r a pour ra i t 
donc s ' appe le r la vulcanisation des huiles. 

Nous devons a j o u t e r q u e l a c o n n a i s s a n c e d e ce fa i t n 'es t 
p a s en t i è r emen t n o u v e l l e , c o m m e p o u r r a i t le f a i r e pense r 
l a no t e publ iée s u r ce s u j e t p a r l ' a u t e u r d a n s les Comptes 
rendus de l'Académie des sciences. Le fa i t de l a solidifica-
t ion de l 'hu i le p a r le c h l o r u r e d e s o u f r e ava i t d é j à été con-
s ta té en 1849, p a r M. Nick lè s , a u j o u r d ' h u i p r o f e s s e u r de 
p h y s i q u e à la F a c u l t é des sc iences de N a n c y . M. Nicklès 
ava i t endu i t d ' u n p e u d ' h u i l e le b o u c h o n d ' u n pet i t flacon 
à l ' émer i c o n t e n a n t d u c h l o r u r e de s o u f r e . Il f u t s u r p r i s , 
le l e n d e m a i n , de t r o u v e r ce t e n d u i t complè t emen t soli-
difié. Il r e c o n n u t a l o r s q u e la so l id i f ica t ion é ta i t , d u e au 
c h l o r u r e de s o u f r e , e t q u ' e n géné ra l ce c o m p o s é durc i t 
les co rps g r a s en les m o d i f i a n t p l u s ou m o i n s p r o f o n d é -
m e n t . 

Le m ê m e fa i t a été o b s e r v é en 1849 p a r M. Rochleder , 
et cons igné p a r ce c h i m i s t e d a n s le Journal polytechnique 
de Dingler . 

En f in , d ' a p r è s M.. N i c k l è s , u n M. G a u m o n d a u r a i t déjà 
fai t p l u s i e u r s a p p l i c a t i o n s i n t é r e s s a n t e s d e ces hu i l e s soli-
d i f iées ; il en a u r a i t , e n t r e a u t r e s c h o s e s , confec t ionné des 
r o u l e a u x d ' i m p r i m e r i e . 

14 

Le bois et les clous; nouvelles observations chimiques sur la cause de 
destruction des bois de construction ; recherches de M. Kuhlmann 
et de M. Paul Thénard; observations de M. Hervé-Mangon. — Appli-
cation de ces faits à l'agriculture. 

M. K u h l m a n n , le s a v a n t ch imis t e de Lil le , d a n s u n t r a -
vail qu i con t i en t d e cu r i euse s cons idé ra t ions de ch imie 
t h é o r i q u e , a fa i t le procès , des c lous . L e l e c t e u r se ra 
sans d o u t e s u r p r i s , a u p r e m i e r a b o r d , de cette a c c u -
sation i m p r é v u e con t r e le p l u s m o d e s t e , m a i s le p l u s u t i le 
des eng ins de l ' i n d u s t r i e m o d e r n e . U n e expl ica t ion est 
donc i n d i s p e n s a b l e . Ce q u e M. K u h l m a n n r e p r o c h e a u x 
clous de fe r employés p o u r j o i n d r e les p l a n c h e s de bois , 
c 'est de b r û l e r , d ' o x y d e r le b o i s , c ' es t -à-d i re de p r o -
voquer s o n a l t é r a t i o n ' c h i m i q u e . M. K u h l m a n n p r o u v e , en 
effet, que les c lous que l ' o n p l an t e d a n s le bo is b r û l e n t 
de cette m a t i è r e c o m m e s i l ' o u v r i e r eû t fa i t r o u g i r le c lou 
au feu a u m o m e n t de l ' e n f o n c e r . Seu lemen t , cette combus -
t ion , a u l ieu de s ' o p é r e r i n s t a n t a n é m e n t , n e se p r o d u i t 
qu 'avec b e a u c o u p de t e m p s , et p a r u n e d e ces c o m b u s -
t ions l en tes d o n t la ch imie n o u s m o n t r e u n g r a n d n o m b r e 
d ' exemples d a n s l a n a t u r e , soit i n a n i m é e , soit v ivan t e . 

Voici c o m m e n t M. K u h l m a n n a é té condu i t à ce t te o b -
se rva t ion . E x a m i n a n t u n j o u r d a n s les c h a n t i e r s de c o n -
s t ruc t ion de D u n k e r q u e , l e s déb r i s d ' u n nav i r e en d é -
moli t ion, il cons t a t a q u e les p l a n c h e s de ce n a v i r e p r é s e n -
ta ien t u n e a l t é ra t ion p r o f o n d e s u r t o u s l e s p o i n t s où 
le bo is avai t été t r a v e r s é p a r des c lous ou des chevi l les de 
fer . D a n s u n r a y o n de q u e l q u e s c e n t i m è t r e s , le bo is é ta i t à 
d e m i - c h a r b o n n é et se dé tacha i t a u m o i n d r e effort . R ien d e 
semblable n e se m o n t r a i t l à où le bo is ava i t été fixé p a r 
des chevi l les de bo is ou de cu ivre . Ce p h é n o m è n e n ' e s t p a s 
contesté d ' a i l l eurs , et l ' o n n ' i g n o r e p a s d a n s les c h a n t i e r s 
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q u e les c lous d e fe r s o n t u n e cause de des t ruc t ion p o u r la 
c o q u e des n a v i r e s en bo i s . Mais il r e s t a i t à t r o u v e r l 'ex-
pl ica t ion t h é o r i q u e de ce f a i t . Voici celle qu i s ' e s t p r é -
sentée à l ' e s p r i t de M. K u h l m a n n . 

D ' a p r è s ce ch imi s t e , q u a n d le c lou d e fe r s ' e s t oxydé 
s o u s l ' i n f luence de l ' a i r et d e l ' e au , le s e squ ioxyde d e fer 
qu i a p r i s n a i s s a n c e , se t r o u v a n t en con tac t avec le bois , 
es t r é d u i t à l ' é t a t de p r o t o x y d e d e fe r p a r cet te m a t i è r e o r -
g a n i q u e à l aque l l e il cède s o n oxygène ; le bo is es t ainsi 
o x y d é ou b r û l é , t a n d i s q u e le sesqu ioxyde de fer p a s s e à 
l ' é ta t de p r o t o x y d e . Mais , en p ré sence d e l ' a i r , le p ro toxyde 
d e fe r ne t a r d e p a s à a b s o r b e r l ' o x y g è n e a t m o s p h é r i q u e et 
à r e p a s s e r à l ' é t a t de s e s q u i o x y d e ; dès lo r s , le sesquioxyde 
de f e r n o u v e l l e m e n t f o r m é b r û l e de n o u v e a u le bo i s , et c'est 
p a r la r é p é t i t i o n con t inue de ce p h é n o m è n e que se p rodu i t 
l ' a l t é r a t ion success ive d e l a subs t ance l i gneuse . L 'oxyde 
d e fe r j o u e a ins i à l ' é g a r d de l ' oxygène de l ' a i r le r ô l e d 'une 
so r t e d ' é p o n g e ch imique : il abso rbe et cède success ive -
m e n t cet o x y g è n e ; c ' es t u n m o y e n l e n t , m a i s con t inu , 
d ' o x y d a t i o n . 

Ce qu i p r o u v e , d ' a p r è s M. K u h l m a n n , que c ' e s t b ien dans 
le f e r q u e g î t l a c a u s e de l ' a l t é ra t ion d u bois , c ' e s t que 
cet te a l t é r a t i o n se m a n i f e s t e s u r t o u s l e s p o i n t s où ces 
d e u x m a t i è r e s s o n t en p r é s e n c e . Elle s ' é t e n d pa ra l l è l emen t 
l e l ong des fibres d u b o i s a u s s i lo in q u e l ' oxyde de fe r a 
p u ê t r e t r a n s p o r t é p a r q u e l q u e d i s so lvan t d a n s l ' i n t é r i eu r 
de ces fibres. 

Des expé r i ences d i rec tes o n t con f i rmé ce t te explica-
t ion t h é o r i q u e . M. K u h l m a n n a o b t e n u l a r é d u c t i o n du 
s e s q u i o x y d e de f e r a u m o y e n de m a t i è r e s o r g a n i q u e s ana-
logues a u l i g n e u x . L ' h y d r a t e d e s e s q u i o x y d e de *er, agité 
avec p l u s i e u r s m a t i è r e s c o l o r a n t e s , l e s décolore p r o m p -
t emen t en f o r m a n t des laques q u i con t i ennen t d u p r o -
t o x y d e de f e r . Ains i se c o m p o r t e n t les i n f u s i o n s de bois de 
c a m p ê c h e , d e b o i s d u Brés i l , de bo is d ' a c a j o u , de coche-

nille et d e c u r c u m a . De p l u s , le s e s q u i o x y d e d e f e r es t r é -
dui t s o u s l ' in f luence d e l a c h a l e u r p a r le s u c r e de c a n n e , le 
suc re de r a i s i n et la g o m m e . 

Ces r é s u l t a t s p o r t e n t à a d m e t t r e que l e s e squ ioxyde d e 
fe r se c o m p o r t e c o m m e u n e s o r t e d ' i n t e r m é d i a i r e e n t r e 
l ' oxygène de l ' a i r et les m a t i è r e s o r g a n i q u e s p o u r en o p é -
rer la c o m b u s t i o n . 

M. K u h l m a n n r a p p e l l e q u e le p h é n o m è n e de d e s t r u c t i o n 
de l a m a t i è r e o r g a n i q u e a u con tac t d u s e s q u i o x y d e de f e r 
se p rodu i t souven t s o u s n o s y e u x . T o u t le m o n d e sa i t , p a r 
exemple , q u ' a p r è s u n ou d e u x l e s s ivages des t i s sus de l in 
ou de c o t o n , l e s t a ches d ' e n c r e à ba se de f e r s o n t r e m p l a -
cées p a r des t r o u s . Les i m p r e s s i o n s en rou i l l e p r é s e n t e n t les 
mêmes inconvén ien t s , et t r o p s o u v e n t les é toffes te intes en 
noir p r e n n e n t u n e colora t ion b r u n e et p e r d e n t l e u r solidité; 
on les s o u p ç o n n e d ' avo i r été brûlées en t e i n t u r e : t o u s ces ac-
cidents s ' exp l iquen t ' p a r l ' a c t ion mutue l l e de l ' oxyde de 
fer et des m a t i è r e s o r g a n i q u e s qu i cons t i t uen t les t i s s u s . 

L o r s q u e les p a r o i s i n t é r i e u r e s des cuves d e less ivage en 
tôle, h a b i t u e l l e m e n t couve r t e s p a r des i n c r u s t a t i o n s cal -
cai res , son t m i s e s à n u , et q u e le f e r se t r o u v e en con tac t 
immédia t avec les t i s s u s , ces de rn i e r s , d a n s les pa r t i e s su-
pé r i eu res où l ' a i r a u n faci le accès , se c o u v r e n t de rou i l l e , 
e t , s u r t ou t e s les p a r t i e s t a c h é e s , l e u r a l t é r a t i o n dev ien t 
inévi table . 

L o r s q u e , d a n s les t i s s u s c o m m u n s f a b r i q u é s avec des dé-
chets de co ton , il se t r o u v e des parce l les de f e r p r o v e n a n t 
des ca rdes ou a u t r e s a p p a r e i l s mé t a l l i ques , ce fe r se rou i l l e 
p e n d a n t les o p é r a t i o n s d u b l a n c h i m e n t , et en q u a t r e ou 
cinq j o u r s , l 'é toffe e s t t r o u é e s u r les p o i n t s où l a rou i l l e a 
a p p a r u . 

Cette ac t ion si é n e r g i q u e d u s e s q u i o x y d e de f e r n ' e s t 
p a s é t r a n g è r e a u p h é n o m è n e d e c o m b u s t i o n s p o n t a n é e q u i 
s ' obse rve si f r é q u e m m e n t d a n s les déche ts d e co ton ou d e 
la ine. Si l ' oxyda t i on de l 'hu i le qu i i m p r è g n e ces m a t i è r e s 



est u n e des c i r c o n s t a n c e s f avo ran l e s à ces incend ies , l a 
p résence de l ' oxyde d e f e r d a n s les p a r t i e s o ù il a été dé -
posé , es t p r o b a b l e m e n t , d ' a p r è s M. K u h l m a n n , le po in t de 
d é p a r t de cette c o m b u s t i o n s p o n t a n é e . 

E n ce qui concerne l ' a l t é r a t i o n d u bois de b o r d a g e des 
n a v i r e s , a u j o u r d ' h u i q u e l e s causes de ce t te a l t é ra t ion 
son t mises en év idence , i l su f f i ra s a n s d o u t e p o u r éviter 
cet te des t ruc t ion , d ' é t a m e r o u de z i n g u e r les c l o u s et che-
vi l les e n f e r ou de l e s r e m p l a c e r p a r des c lous de cu ivre . 

De l a cur ieuse c a t é g o r i e de fa i t s r a p p o r t é s p a r M. K u h l -
m a n n on p e u t r a p p r o c h e r des o b s e r v a t i o n s à p e u p r è s du 
m ê m e o r d r e q u e l ' o n d o i t à M. P a u l T h é n a r d . Ce chimis te 
a annoncé que le s e s q u i o x y d e de f e r , en con tac t avec c e r -
t a ines ma t i è r e s o r g a n i q u e s azotées , se c o m p o r t e comme 
u n a g e n t pu i s s an t d ' o x y d a t i o n . Or , c o m m e u n e fois c o n -
v e r t i en p r o t o x y d e , i l se p e r o x y d e s p o n t a n é m e n t à l ' a i r , 
l e p e r o x y d e de fer p e u t c o n s t i t u e r u n r o u a g e i n t e r m é d i a i r e 
employé p a r la n a t u r e p o u r p r o d u i r e les p h é n o m è n e s d ' o x y -
da t ion con t inue i n d i s p e n s a b l e s à l 'e f f icaci té des f u m i e r s . 

M. H e r v é - M a n g o n , q u i a p r é s e n t é à l 'Académie des 
sc iences u n e no t e à p r o p o s de l ' 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 
de M. K u h l m a n n , n e p e n s e p a s q u e ce t te r é d u c t i o n et cette 
oxyda t ion success ives d u f e r en p r é s e n c e des m a t i è r e s o r -
gan iques , soit a u s s i s i m p l e que l ' a d m e t le ch imis te de 
Lil le. M. H e r v é - M a n g o n c ro i t q u ' u n c o m p o s é ch imique 
in t e rméd ia i r e i n t e r v i e n t et sub i t ces o x y d a t i o n et r é d u c -
t ion success ives qu i e n f o n t u n e v é r i t a b l e n a v e t t e à o x y -
gène . Ce composé i n t e r m é d i a i r e s e ra i t , d ' a p r è s M. H e r v é -
Mangon , u n p r o d u i t o r g a n i q u e que l ' on t r o u v e d a n s les 
t e r r a i n s agr icoles e t q u i r e s s e m b l e au c o m p o s é q u e Berzé-
l ius a é tudié sous le n o m d 'acides crènique et apocrénique. 
Les p rop r i é t é s de ce c o m p o s é s o n t d ' a i l l e u r s t r è s - d i g n e s 
d ' in t é rê t . 

Lo r sque le fe r es t à l ' é t a t d e p r o t o x y d e d a n s ces com-

posés , i l s son t so lubles d a n s l ' e a u . Cette d i s so lu t ion , e x -
posée à l ' a i r , a b s o r b e l ' oxygène e t la isse dépose r d ' a b o n -
d a n t s f locons d ' u n r o u g e o c r e u x . L e préc ip i té , m i s à l ' ab r i 
d u contac t de l ' a i r , se r é d u i t s p o n t a n é m e n t , . r e p a s s e au 
bleu n o i r â t r e , r edev ien t en p a r t i e so lub le , et f o u r n i t u n e 
l i queu r s u r laquel le les m ê m e s p h é n o m è n e s p e u v e n t se r e -
p r o d u i r e u n ce r t a in n o m b r e de f o i s . 

M. H e r v é - M a n g o n a fa i t c o n n a î t r e q u e l q u e s exemples 
de p r o m p t e a l t é ra t ion d u bois s ' a c c o m p a g n a n t de l a f o r -
mat ion du composé o r g a n i q u e qu ' i l s igna le . Il y a q u e l q u e s 
années , des p ieux de fonda t ion d ' u n p o n t s u r la Gélisse, 
aff luent de l a Ba ïse , f u r e n t t r o u v é s complè t emen t c a r b o -
nisés , et l ' eau pu isée a u fond de l a foui l le d ' o ù l ' on en leva i t 
ces p i eux , r e n f e r m a i t u n e q u a n t i t é t r è s -no tab le d u p r o d u i t 
don t i l s ' ag i t . 

D a n s les t u y a u x de d r a i n a g e , les e a u x la i s sen t p a r f o i s 
des dépôts o c r e u x q u i les o b s t r u e n t , M. H e r v é - M a n g o n a 
m o n t r é que ces dépôts s o n t dus , n o n à d u c a r b o n a t e de f e r 
s imple , ma i s a u sel de f e r à acide o r g a n i q u e d o n t il es t ici 
ques t ion . Auss i , en r a i s o n de l a solubi l i té de ce c o m p o s é 
dans l ' e au cha rgée d ' a i r , a-t-il s u f f i de b o u c h e r l 'or i f ice d e 
sort ie des d r a i n s et d ' y r e t e n i r l ' e au p e n d a n t que lques 
j o u r s p o u r les d é b a r r a s s e r d e ces o b s t r u c t i o n s f e r r u g i -
neuse s , qu i se s o n t écoulées d i s sou t e s p a r l ' e a u . 

P a r m i les p r o d u i t s h a b i t u e l s e t néces sa i r e s de l ' a l t é r a t i o n 
à l ' a i r des m a t i è r e s o r g a n i q u e s , il" f a u t donc c o m p t e r u n 
acide qu i , p a r l u i - m ê m e ou en se mod i f i an t , f o r m e avec le 
p ro toxyde d e f e r u n sel so luble b leu no i r â t r e , et avec le pe r -
oxyde de fe r u n sel so luble o c r e u x . A l ' a b r i de l ' a i r , le sel 
b l eu -no i râ t r e se r e p r o d u i t t o u j o u r s ; c ' e s t le sel o c r e u x qu i , 
à l ' a i r l ib re , p r e n d t o u j o u r s n a i s s a n c e . Ce n e sera i t donc 
p a s tou t à fa i t , selon M. H e r v é - M a n g o n , p a r c e que le p e r -
oxyde d e fe r p e u t ê t re r é d u i t , en g é n é r a l , p a r des m a t i è r e s 
o rgan iques , q u e ce c o r p s joue u n si g r a n d rô le d a n s les 
p h é n o m è n e s qu i v i ennen t de n o u s o c c u p e r , m a i s s u r t o u t 



parce que ces phénomènes util iseraient u n certain sel pro-
duit p a r u n ac ide , p robablement ident ique avec l 'acide 
crénique, lequel r édu i t spontanément le peroxyde de fe r , 
tandis que celui-ci , r e p r e n a n t son oxygène à l 'a i r l ibre , on 
ver ra i t r epa ra î t r e a l t e rna t ivement ces phénomènes de r é -
duction et d 'oxyda t ion capables de b rû le r à f roid la matière 
o rgan ique mouil lée . 

Dans u n second m é m o i r e , M. Kuhlmann s 'est efforcé 
d 'appl iquer à l ' ag r i cu l tu re les faits don t - i l v ient d'être 
ques t ion . I l a cherché à fa i re ressor t i r l ' influence dés sels 
de fe r exis tant d a n s les sels arables s u r l 'ass imilat ion du 
carbone et de l 'azote p a r les plantes . 

i Jusqu'ici, dit Kuhlmann, on a généralement considéré 
l'oxyde de fer comme n'éxerçant d'autre influence sur la ferti-
lisation des terres que celle de les rendre plus aptes à absorber 
les rayons solaires ou à condenser l'ammoniaque de l 'air ou 
des engrais ; on a admis aussi qu'au moment de l'oxydation 
du fer, il pouvait se produire de l'ammoniaque aux dépens da 
l'eau et de l 'air. 

Si des expériences pratiques viennent confirmer les conclu-
sions théoriques que je crois pouvoir tirer de mes expériences, 
si l'efficacité des oxydes de fer et de manganèse vient à être 
mise hors de toute contestation, l 'industrie des produits chi-
miques pourrait offrir, sans grands frais, à l 'agriculture ces 
oxydes à l 'état d'hydrates, et par conséquent dans des condi-
tions où, après une exposition suffisante à l'air, leur action 
serait des plus énergiques . En effet, les résidus de la fabrica-
tion du chlore qui sont le plus souvent, malgré les applica-
tions diverses dont ils ont été l'objet, des sujets d'embarras 
dans nos fabriques, peuvent être décomposés par la chaux, et 
les oxydes, après leur exposition à l'air, pourraient être livrés 
aux cultivateurs à l'état d'une pâte sèche facile à répandre sur 
les terres ou à mêler aux engrais. Mais, hâtons-nous de le 
d i re , une longue expérience peut seule prononcer d'une ma-
nière définitive sur l'application nouvelle. En agriculture sur-
tout , les innovations ne doivent être proposées qu'avec la plus 
grande circonspection. 

En r é sumé , mes recherches sur l'altération du bois des 
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navires en contact avec le fer, les résultats de mes nombreuses 
expériences, enfin les observations de MM. Kindler, Daubrée 
et Mangon sur la désoxydation du sesquioxyde de fer par la 
putréfaction des matières organiques, mettent hors de doute 
l'action de cet oxyde pour hâter la combustion du carbone des 
engrais en fournissant ainsi aux plantes l'acide carbonique qui 
leur est nécessaire. 

11 est inutile d'ajouter que cet oxyde est sans action sur 
les terrains où il ne se trouve pas en présence des matières 
organiques, tandis que son emploi permet d'excellents résul-
tats dans les terres récemment défrichées et chargées de 
débris de végétaux. 

On ne saurait contester que l'oxyde de manganèse ne 
joue un rôle analogue. Dans maintes circonstances nous t rou-
vons cet oxyde isolé et dans des conditions d'hydratation où 
il peut servir de moyen de transport de l'oxygène sur les ma-
tières organiques. 

J'ai réuni dans ce travail tout ce que j'ai pu trouver de 
documents étrangers à mes propres observations, et j 'ai l 'es-
poir qu'en présence des faits que j'ai constatés et des opinions 
des auteurs qui , avant moi , se sont occupés des questions sou-
levées, l'influence des oxydes de fer et de manganèse occupera 
une place plus importante dans les études de nos physiologistes 
et de nos géologues, et qu'elle fixera plus particulièrement 
l'attention de nos agronomes. 

Au point de vue philosophique, on reconnaîtra, j 'espère, 
que ces agents concourent puissamment à la destruction de la 
matière organisée et à sa transformation en aliments appropriés 
au développement d'une organisation nouvelle, ce cercle éter-
nel où se meut la matière. 

Je me réserve de compléter les considérations précédentes 
par l'exposé du rôle que jouent dans l 'agriculture certaines 
sulfates, et en particulier ceux de chaux et de fer. Les belles 
recherches géologiques de M. Ebelmen ont d'avance mis cette 
question hors de doute, en ce qui concerne le sulfate de f e r ; 
je n'aurai pas de peine à démontrer que le plâtre agit d'une ma-
nière analogue. On sait la facilité avec laquelle ces sels se dé-
composent au contact des corps en putréfaction pour reprendre 
ensuite à l'air l 'oxygène perdu. Ils peuvent donc au même 
titre que les oxydes de fer et de manganèse hâter la combus-
tion des matières organiques dans les terres arables, et en 
augmenter la fertilité. » 
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1 5 

Découverte de nouveaux dissolvants du coton, du papier et de la soie; 
nombreuses applications de ces dissolvants. 

Les l iquides suscep t ib l e s de d issoudre des mat ières o r -
ganiques d ' u n e n a t u r e u n peu complexe , telles que le p a -
pier , le coton la so ie , la la ine , e tc . , étaient jusqu ' ic i ex-
t r êmement r a r e s . On ne connaissai t guère que le mélange 
d'alcool et d ' é t h e r p o u r d i s s o u d r e , non le coton p u r , 
mais le c o t o n - p o u d r e ; et c 'es t ainsi , comme on le sait, 
que se p r é p a r e l e collodion, employé en photographie. 
La découverte d e la solubili té du Coton et de la soie 
dans u n réactif n o u v e a u , découver te fai te p a r M. Schwei-
tzer , de Zur i ch , a donc été un événement p o u r les chi-
mistes. 

M. Schwei tzer a n n o n ç a en 1857, q u ' u n cer ta in composé 
d 'ammoniaque et d e cu ivre jou i t de la s ingul iè re propriété 
de dissoudre i n s t a n t a n é m e n t les mat iè res l igneuses , telles 
que le papier , le c o t o n , les t i s sus fa i t s de cette substance, 
la cellulose p u r e e t la soie. Cette expérience se fai t dans 
les cours d 'une m a n i è r e assez p iquan te . On p lace dans un 
flacon de ver re , v i d e , des f r a g m e n t s de papier remplissant 
p resque en en t i e r le flacon; on y a jou te la solution du 
réactif c u i v r i q u e , et , p a r u n e agi ta t ion de quelques m i -
nutes , le pap ie r d i spa ra î t en se dissolvant . C'est dire assez 
que la d issolu t ion de ce p rodu i t ne saura i t être filtrée sur 
du papier , ca r , j e tée s u r u n filtre, elle le dissout aussitôt 
et semble le d é v o r e r . 

La p r épa ra t i on du dissolvant découvert p a r M. Schweit-
zer a présenté p e n d a n t quelque t emps des difficultés ; on 
l 'obtenai t en t r a i t a n t l 'hyposul fa te de cuivre basique par 
l ' ammoniaque ; i l se formai t a insi u n hyposu l fa te double de 
cuivre et d ' a m m o n i a q u e , que l 'on faisait cr is tal l iser . L'eau-
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mère provenant de cette cristal l isat ion est le réactif dont 
M. Schweitzer faisait usage . M. Schweitzer se servait auss i 
de sous-sulfate de cuivre d issous dans l ' ammoniaque . 

La prépara t ion de l ' un ou de l ' au t re de ces réact i fs 
était assez difficile pa r l ' instabil i té de composit ion des 
produi ts employés : aussi M. Pél igot a-t-il r e n d u u n g r a n d 
service aux chimistes en fa isant conna î t r e , au commence-
ment de l ' année 1859, la man iè re de simplifier et de r endre 
économique la prépara t ion du réactif de M. Schwei tzer . 
P o u r obtenir l e dissolvant de la ce l lu lose , il suffi t de 
remplir u n e al longe en ver re de r o g n u r e s de cuivre p r o -
venant des atel iers de t o u r n e u r s de cuivre , et de verser 
sur ce méta l de l ' ammoniaque l i qu ide , qu 'on y fai t r e -
passer p lus ieurs fois . La masse métal l ique s 'échauffe au 
contact de l ' a m m o n i a q u e , et il se fai t une l iqueur bleue, 
contenant un sel de cuivre dont la composit ion n 'es t pas 
encore bien connue , ma is qu i est p robablement de l 'azo-
tate de cuivre bas ique dissous dans de l ' ammoniaque . C'est 
là le dissolvant de la cellulose. 

Si l 'on plonge dans ce l iquide du coton ou du p a p i e r , 
ces mat iè res se t r ans fo rmen t en u n e gelée é p a i s s e , qu i 
d isparaî t p a r l 'agi tat ion et ap rès l 'addit ion d 'une certaine 
quantité d ' eau . Si l 'on évapore cette d i s so lu t i on , la cel-
lulose se re t rouve non al térée sous fo rme de feuilles ou 
de membranes . On peut auss i l 'obtenir s ans évaporat ion 
du l iqu ide , en le su r s a tu r an t p a r un a c i d e , ou en y a j o u -
tant de l 'alcool. Des dissolut ions concentrées de sels alca-
l ins , a joutées au même l iquide , suff isent »aussi pour en 
précipiter l a ce l lu lose , et on produi t le m ê m e effet p a r 
l 'addition de mat ières so lub l e s , telles que le m i e l , la 
gomme et la d e x t r i n e , q u i , se d issolvant dans l 'eau , 
chassent la cellulose .de sa dissolution et la précipi tent 
à peu p rès comme on précipite le s a v o n , dans les f a -
br iques , de s a dissolutio? dans l 'eau p a r u n e addi t ion de 
sel mar in . 



La soie se d i s sou t d a n s ce réactif tout aussi bien que le 
papier et le coton. M. Schwe i t ze r a t r o u v é , en o u t r e , un 
dissolvant spécial de l a soie d a n s l 'oxyde ammoniacal de 

Q1<Ï!L Pelouze a encore é tendu le nombre des dissolvants 
de là cellulose, en r e c o n n a i s s a n t que l 'acide chlorhydrique 
t rès -concent ré dissout avec l a p lus grande facilité cette 
mat ière . Si l ' o n a jou te de l ' eau à cette dissolution acide, 
on en sépare l a cellulose e n u n précipité d 'une écla-
tan te b l a n c h e u r , i d e n t i q u e , p a r sa composition , avec 
celui que les acides fo rmen t dans l a dissolution ammo-
niaco-cuivr ique de l a cel lulose. Mais s i , au lieu d 'ajouter 
immédiatement l ' eau d a n s l a l iqueur a c i d e , on attend 
u n jou r ou d e u x , on n 'ob t i en t plus de préc ip i té , parce 
que l a ma t i è re l igneuse s 'est t r ans formée en s u c r e , qui 

res te d issous d a n s l ' eau . 
A peine ce nouvel agent de dissolution de la cellulose 

a-t-il été connu , que l ' on en a fai t diverses applications 
impor tantes à l ' ana lyse médiate des substances o rga -
niques. M. P a y e n a t rouvé , dans l 'emploi de ce nouveau 
réactif u n moyen de doser exactement la cellulose et la 
fécule dans les pommes de t e r r e . M. Péligot s 'en est servi 
pour f a i r e , d ' une manière ingénieuse et é légante, l ' ana-
lyse de l a p e a u des vers à soie. M. F rémy a réussi à 
séparer , au moyen du même réac t i f , la moelle des arbres 
de leurs fibres l igneuses p roprement dites. Il a p u , pa r le 
même a g e n t , é tudier les cellules végé ta les , èn dissol-
vant la cellulose qu'el les contiennent et laissant intactes les 
au t res ma t i è res . Une discussion longue et assez confuse 
s 'est élevée en t re M. F rémy et M. Payen , quant aux consé-
quences à t i re r de ces faits p o u r établir la véritable com-
position des cellules végétales . Nous ne nous engagerons 
pas dans ce débat , qui est demeuré jusqu ' ic i assez obscur. 

Mais ce qu i ne prê tera pas à la d iscuss ion , c'est la 
possibilité de t i r e r par t i pour la photographie de ces nou-

veaux dissolvants d u l igneux. Le collodion, qui est au -
jourd 'hu i d 'un usage universel p o u r former les surfaces 
pho togén iques , se p r é p a r e , avons-nous d i t , en dissol-
vant le coton-poudre dans de l 'alcool éthéré. Cette p r épa -
rat ion étant difficile et assez coûteuse, les photographistes 
ne pouvaient manquer de s 'appropr ier le nouveau collo-
dion, c 'est-à-dire de consacrer ce moyen de dissoudre la 
cellulose à la préparat ion d 'une substance économique 
susceptible de remplacer le collodion, M. le docteur Van 
Monckhoven a fait para î t re , en 1859 , la description d 'un 
procédé de préparat ion de ce collodion obtenu sans alcool 
éthéré. 

<r Le procédé qui paraît à première vue le plus rationnel, dit 
M. Van Monckhoven, consiste à dissoudre dans la dissolution 
cupro-ammoniacale de cellulose, de l'oxyde d'argent récem-
ment précipité, à étendre sur une glace, à laisser sécher, et 
passer à l'acide iodhydrique ou bromhydrique étendu. Il se 
forme, à la vérité, une couche blanche d'iodure ou de bro-
mure d'argent, mais j'ai essayé de toutes les manières d'obte-
nir une image claire et transparente sans pouvoir y réussir. 
Constamment, sous la couche de cellulose, il se forme une 
couche continue d'argent réduit, et l'image superficielle est 
perdue. J'ai également employé en vain le deuto-bromure de 
cuivre ammoniacal ; avec le composé (2 Gu Br, 5 Az H5), et l'io-
dure ammoniacal (Az H*, Cu P 3 H,G), toujours il se formait 
sous l'image un voile brun d'argent métallique. Je fais part 
de ce fait, afin d'éviter à certaines personnes des recherches 
inutiles. 

Yoici les méthodes qui m'ont parfaitement réussi. La disso-
lution ammoniacale de deutoxyde de cuivre est préparée, soit 
en saturant l'ammoniaque concentrée par l'oxyde de cuivre 
récemment préparé*, ou mieux, en employant la méthode de 
M. Péligot, que je conseille aux photographes d'adopter, 
comme étant extrêmement facile. Quand les impuretés solides 

1. -Je l'ai obtenu en versant une dissolution de potasse caustique en 
léger excès dans le sulfate de cuivre ordinaire du commerce, et lavant 
bien le précipité. 



se sont parfai tement déposées, on y dissout du coton bien 
blanc, à raison de 10 grammes par litre. On obtient ainsi un 
liquide épais qu 'on étend d'un peu d'eau pour que tout le 
coton se dissolve. On y verse une dissolution concentrée et 
titrée d'iodure de potass ium, de manière à ce qu'un litre de 
la dissolution d'oxyde de cupro-ammonium renferme de 5 à 
10 grammes d' iodure. C'est ce liquide, qui se conserve parfai-
tement , que l'on étend sur les glaces. 

Je dois dire que c'est de la préparation de la l iqueur cupro-
ammoniacale que dépend toute la beauté de l'épreuve photo-
graphique. Il f au t que cette dissolution soit épaisse, qu'elle 
coule lentement s u r les glaces et que la couche sèche soit 
complètement t r anspa ren te , sans avoir un aspect dépoli. Dès 
que la dissolution est trop faible, l 'image est superficielle, 
s'élève sous un courant d'eau et ne peut avoir aucune inten-
sité. C'est peu t -ê t re ce fait, qui paraît anormal, qui a empêché 
plus tôt l 'application à la photographie de la découverte de 
M. Schweitzer. 

On verse donc l a dissolution ammoniacale sur la glace , elle 
s'y étend avec beaucoup plus de facilité, et comme elle ne 
s'évapore que l en t emen t , si un endroit de la glace n'est pas 
couvert , on p e u t , avec un bout de tube, forcer le liquide à 
couvrir cet endroi t . On laisse écouler l'excès de liquide et on 
place la glace debout contre le mur . Ici se présente deux ma-
nières d'opérer. 

1» On abandonne la glace à l'évaporation pendant quelques 
minutes seulement, la couche devient opaline, et l'excès de l i-
quide se réuni t à la partie inférieure ; on l'enlève avec un 
morceau de papier de soie, et on plonge la glace dans un bain 
de nitrate d ' a rgen t additionné d'acide acétique et d'acétate 
d'argent récemment préparé. La couche blanchit comme dans 
les procédés o rd ina i r e s , par l'iodure d'argent qui se forme : 
on l'expose ensui te à la chambre noire, et on développe l'image 
comme à l 'ordinaire . 

2° Si àu contra i re on laisse sécher la glace, l'ammoniaque 
étant totalement éliminée par l 'évaporation, la réaction ordi-
naire des iodures alcalins sur les sels de deutoxyde de cuivre 
a l i eu , c'est-à-dire qu'il se forme du proto-iodure de cuivre 
dans la couche de cellulose et de l'iode à la surface. Une telle 
glace est rouge quand elle est sèche ; plongée dans le nitrate 
d 'argent , elle donne une image superficielle que le moindre 

- lavage enlève, e t de plus, il se forme de l 'argent métallique 

sous l 'image par la présence du proto-iodure de cuivre. Mais 
j'ai cherché à remédier à cet inconvénient, car cette méthode 
trouverait de nombreux amateurs à cause de sa simplicité, et 
j'ai réussi en passant la glace dans l'alcool anhydre dans le-
quel on a fait passer un courant de gaz ammoniac sec. L'iode 
libre est transformé en iodure d'ammonium et il se forme de 
l'aldéhyde. 

2 I + 2 Az Hs + C4 H6 0* . = 2 Az H 4 1 + C4 E*02. 
Il suffit de quelques secondes d'immersion pour que la 

glace blanchisse ; au sortir de ce bain on l'agite à l'air pour 
que l'excès d'ammoniaque s 'évapore, et on la plonge tout h u -
mide dans le bain de ni trate d 'argent; enfin on continue le 
reste des opérations comme à l 'ordinaire. On obtient ainsi des 
images très-fines, d'une transparence extrême, et très-propres 
à la reproduction des vues où la grande finesse est nécessaire. 
Je dirai en passant qu'au lieu d'alcool ammoniacal, je me suis 
servi d'eau pure , de vapeurs d'ammoniaque. e tc . . . , mais que 
les résultats étaient loin d'être aussi favorables. 

En somme, la cellulose remplacera évidemment le coton-
poudre en photographie. La préparation du collodion photogra-
phique est difficile , sujette à de nombreux accidents, et coû-
teuse. Le procédé que je propose est d'une simplicité extrême, 
d'une grande économie et donne des épreuves très-fines et t rès-
rapides , surtout la première méthode. Je n'ai pas mentionné 
ici une foule de petits détails pratiques qui donneraient à cette 
note une trop grande étendue, mais je décrirai longuement 
ces détails dans les journaux spéciaux, afin que les personnes 
qui font de la photographie leur occupation journalière ou un 
agréable passe-temps puissent réussir comme moi. J'aurai éga-
lement soin de faire parvenir à Paris des spécimens des pro-
duits que j'emploie et des images que j 'obtiens, qui leur per-
mettront d'établir la comparaison avec les procédés actuels. » 

1 6 

Nouvelles observations chimiques sur les phénomènes qui se passent 
dans la teinture des étoffes. 

M. Verdeil a fai t p lus ieurs observat ions impor tan tes 
qui expliquent d 'une man iè re t rès-rat ionnel le les p h é n o -
mènes de la te inture des étoffes. Les phénomènes généraux 



de la te in ture sont t rès-complexes , aussi n 'on t - i l s reçu 
jusqu' ici que des explications théoriques for t incomplètes : 
l ' a r t de la te in ture est au jourd 'hu i , comme il l 'était il y a 
des siècles, en proie à u n empirisme absolu. M. Verdei la 
essayé de faire pénétrer les lumières réunies de la chimie 
et de la physiologie dans l 'obscurité des actions molécu-
laires qui s 'accomplissent entre le t issu de l'étoffe et la 
substance colorante que l 'on dépose à sa surface. Ces 
observations pa ra i s sen t destinées à jeter u n j ou r nouveau 
sur les procédés et la prat ique de l 'une des branches de 
l ' industr ie qui ont été le plus délaissées par la science, 
en ra ison des difficultés nombreuses qu i s 'opposaient à 
son élucidation. 

Avant d ' aborder les observations que l 'on doit à M. Ver-
deil sur les subs tances colorantes , sur les mordan t s et 
s u r les t i s s u s , nous dirons en peu de m o t s , et en nous 
plaçant à u n poin t de vue d'ensemble , en quoi consistent 
les phénomènes ordinaires de la te inture. 

Les fibres qui composent les étoffes ne possèdent pas 
d'affinité directe pour les principes colorants. L'interven-
tion d 'agents divers est indispensable soit pour déterminer 
l ' insolubilité du principe colorant et le fixer sur l 'étoffe, 
soit pour développer la couleur. 

Les procédés de teinture varient suivant la na tu r e des 
t issus. Dans le p lus g rand nombre des c a s , on produit, 
la te inture en fo rmant à la surface du t issu, , u n composé 
insoluble et coloré qui adhère aux fils du tissu. A cet effet, 
on commence p a r imprégner l 'étoffe d ' un principe colo-
r a n t so lub le , qui peut ne pas être coloré pa r lui-même, 
mais qui le devient soit pa r l 'oxydation à l ' a i r , comme 
pour l ' ind igo , soit pa r la double décomposition qu'il 
subit au contact d 'une aut re Substance également soluble. 
11 se forme de cette manière un eomposé insoluble qui se 
fixe à l 'étoffe et y adhère solidement. C'est ainsi qu'une 
étoffe imprégnée d 'une dissolution de bi-chromate de po-

tasse , puis plongée dans l a dissolution d 'un sel de p lomb, 
se colore en j aune pa r le chromate de p lomb insoluble qui 
se fixe s u r l'étoffe. 

IL existe, pour le co ton , u n au t re mode général de tein-
ture. On imprègne l 'étoffe d 'acétate d 'a lumine ou d'acétate 
de fer . Au contact de l 'a i r , l 'acétate se décompose en par -
tie, et sa base insoluble , l ' a lumine ou l 'oxyde de fer , se 
fixe et adhère à l 'étoffe. On colore ensuite l 'étoffe ainsi 
préparée en la plongeant dans de l 'eau qui contient un 
principe colorant en dissolut ion. Ce principe colorant se 
combine avec la base fixée s u r l 'é toffe, et p rodui t la tein-
ture. C'est pa r ce procédé que les étoffes de coton sont 
traitées p o u r obtenir, p a r l a combinaison de la garance 
avec l 'oxyde de fer ou l 'a lumine, les couleurs rouge, rose, 
lilas, puce et noire , r és i s t an t a u savon et connues sous le 
nom de couleurs solides ou grand teint. 

La laine et la soie peuvent être colorées pa r les mêmes 
procédés que ceux employés pour le coton, et que nous 
venons de rappeler ; mais ces t i ssus possèdent en outre, 
pour les principes colorants et les mordan t s , une affinité 
toute particulière que ne présente pas le coton. Il suffit de 
revêtir d 'un mordan t , c 'est-à-dire d 'un sel d 'a lumine de 
fer ou d 'é ta in , la laine ou l a soie, pour lui donner la p ro -
priété de se colorer dans une dissolution d 'un principe co-
lorant, tel que la garance , le campêche, le bois du Brésil . 
Placé dans les mêmes condi t ions, le coton, qui se com-
pose d 'une substance végétale, c 'es t -à-dire de ligneux p u r , 
ne fixerait pas trace de couleur . La laine ou la soie se co-
lorent encore quand on les p longe dans un mélange d ' ex -
trait de bois de te inture et d ' un sel métallique fa isant 
l'office de mordant . L'action d u mordan t , dans ce cas, est 
vraiment surprenante . Le mélange du mordant avec le 
principe colorant ne déterminerai t que fort peu de co-
lorat ion, mais dès que l 'on fait intervenir l 'étoffe, celle-ci 
se charge d 'une couleur t rès- intense. 



Tels s o n t , d 'une m a n i è r e géné ra l e , l e s phénomènes qui 
se passent dans l a t e i n t u r e des étoffes. J u s q u ' à présent , 
nous le r épé tons , aucune r èg le scientif ique n ' a d i r igé ces 
opérat ions , qui sont demeurées l ivrées à u n entier empi-
r i sme . 

A différentes époques , d ' é m i n e n t s chimistes ont pour tan t 
cherché à expl iquer le fa i t de la fixation s u r les étoffes soit 
des mordan t s , soit des cou l eu r s . Si l 'on a échoué dans ces 
tentat ives de théor ie , c ' e s t p robab lement pa rce que l'on 
s 'était contenté d ' a b o r d e r l a quest ion au po in t de vue chi-
m i q u e , et que l 'on avait nég l igé de teni r compte de l 'élé-
ment ¿physiologique qu i i n t e r v i e n t d a n s ces phénomènes . 

En effe t , les fibres q u i composent les étoffes sont des 
p rodu i t s p rovenan t soit d e s v é g é t a u x , soit des animaux. 
Elles conservent, même a p r è s les p r épa ra t i ons qu 'on leur 
a fai t subir , des p ropr i é t é s tou tes par t icul ières p r o p r e s aux 
substances créées sous l ' a c t ion de la vie, et qu i les distin-
guent des pr incipes soi t m i n é r a u x , soit o rgan iques , p ro -
dui ts de la décomposi t ion ou de la t r ans fo rma t ion de la 
matière p a r des moyens ar t i f ic ie ls . C'est pour ne pas avoir 
assez t enu compte de c e t é lément que Hellot, Le Pi leur , 
Macque r , Ber tho l l e t , B e r g m a n , T h é n a r d , M. Chevreul, 
M. Wal t e r Brun , qui se s o n t occupés à d iverses époques 
de la théorie de la t e i n t u r e , ont émis des opinions diffé-
r e n t e s , et dont aucune n ' a p r é v a l u . 

P o u r éclairer cette q u e s t i o n , M. Verdeil l ' a étudiée sous 
les t ro is points de v u e s u i v a n t s : 

1» La manière de se compor t e r des f ibres isolées qui 
composent les étoffes, qu ' e l l e s soient d 'o r ig ine végétale ou 
d 'or ig ine an imale , au c o n t a c t des mordan t s et au contact 
des pr incipes colorants ; 

2° L'action ch imique d e s m o r d a n t s s u r les fibres d'ori-
gine an imale ; 

3° Les causes p h y s i q u e s de l ' intensi té de colorat ion des 
fibres teintes. 

Si l 'on examine au microscope des fibres isolées de l i -
gneux, de soie ou de la ine qui ont été colorées p a r les p r o -
cédés ordinaires de la t e i n t u r e , on reconnaî t que la sub -
stance de la fibre est te in te p a r pénétrat ion du pr incipe 
colorant. La fibre est un i fo rmément colorée, t r anspa ren te ; 
on n 'aperçoi t aucune par t icule colorante insoluble à sa 
sur face ; elle est h o m o g è n e , pr ivée de pores et de canaux. 
Les étoffes teintes étudiées d a n s les fibres isolées qui les 
consti tuent , présentent toutes ces mêmes caractères . Il f au t 
en excepter, toutefois, les étoffes colorées p a r le chromate 
de plomb ou pa r l 'oxyde de c h r o m e , qu i sont teintes en 
partie p a r le dépôt du pr inc ipe colorant à la surface ¿ le la 
fibre et en part ie pa r péné t ra t ion . En dehors de ces quel-
ques 'cas exceptionnels, les fibres textiles teintes sont con-
s tamment colorées pa r péné t ra t ion du pr inc ipe colorant et 
par son union intime avec la subs tance même de la fibre 

Les procédés employés p o u r colorer les étoffes var ient , 
avons-nous di t , suivant la n a t u r e des t i s sus . En effet, t an -
dis que les fibres d 'or ig ine an ima le , la l a m e et la soie, 
s ' emparent des pr incipes colorants en dissolut ion dans u n 
bain de te in ture dans lequel en t re u n sel métal l ique fa isant 
l'office de m o r d a n t , au contra i re , le l igneux , c 'est-à-dire 
le coton, placé dans les mêmes condit ions, ne fixe pas t race 
de couleur. P o u r que d u co ton , d u fil ou du chanvre p u i s -
sent se colorer de manière que ni les lavages à l ' eau , n i le 
f rot tement n 'enlèvent l a couleur , il f au t , de tou te nécessité, 
que le pr incipe colorant soit r e n d u insoluble lorsqu ' i l a 

1 La perméabilité par les liquides des fibres, privées de pores et de 
canàua, est un des phénomènes les plus intéressants de 1 endosmost. 
Ainsi s'explique ce faitque les racines de végétaux terminées à leur ex-
trémité par une masse compacte et homogène puissent Péné tea 
dans leur intérieur les liquides qui baignent le sol. L union int ime 
des particules devenues insolubles, avec la substance de la fibre, est 
encore un phénomène remarquable. Ces deux faits prouvent bien que 
la substance de la fibre créée sous l'influence de la vie, possède des 
propriétés particulières. 



péné t ré l a s u b s t a n c e d e l a fibre. L a la ine e t la soie s em-
b len t , a u c o n t r a i r e , p o s s é d e r u n e vé r i t ab le aff ini té p o u r les 
p r i nc ipe s co lo r an t s m é l a n g é s avec des m o r d a n t s . 

D a n s le b u t d ' exp l ique r ces p h é n o m è n e s , M. Verdei l a 
é tud ié l ' ac t ion des sels d ' a lumine , de fe r , d ' é ta in , employés 
c o m m e m o r d a n t s s u r les étoffes de la ine et d e soie. Il a 
cons t a t é que ces s u b s t a n c e s d ' o r i g ine an imale possédaient 
l a p rop r i é t é de fixer u n e cer ta ine quan t i t é de l a base du 
m o r d a n t avec leque l on les met ta i t en contac t . 

Cette p r o p r i é t é es t c o m m u n e à t ou t e s les subs tances 
azotées , a l b u m i n e , m u s c u l i n e , e tc . , qu i cons t i t uen t les tis-
s u s d j i c o r p s des a n i m a u x . 

B ien que l a q u a n t i t é de l a ba se a ins i fixée soi t ex t r ême-
m e n t fa ib le , elle suf f i t p o u r t a n t p o u r dé t e rmine r d a n s l 'é -
toffe et d a n s l ' a l u m i n e u n e co lora t ion i n t e n s e a u contact 
d ' u n p r i n c i p e c o l o r a n t en d i sso lu t ion avec leque l l 'oxyde 
se combine . 

L e fa i t obse rvé p a r M. Verdei l , de l a combina i son d e ia 
s u b s t a n c e de l a la ine e t d e la soie avec la ba se du m o r d a n t , 
p rop r i é t é que p a r t a g e n t d ' a i l l eu r s t o u s les t i s s u s a n i m a u x , 
es t i n t é r e s s a n t et n o u v e a u , c a r M. C h e v r e u l , p o u r expli-
q u e r la fixation d e l ' o x y d e de fe r s u r la s o i e , a d m e t t a i t la 
décompos i t ion s p o n t a n é e d u su l fa te de f e r , t a n d i s que 
c ' es t au con t ra i r e l a s u b s t a n c e m ê m e de la fibre q u i , d 'a-
p r è s M. Verde i l , en t r e en combina i son avec l a b a s e d u mor-
d a n t qu 'e l le d é c o m p o s e . 

U n a u t r e fa i t i m p o r t a n t m i s en év idence p a r M . Ver-
dei l , c ' e s t l a p r o p o r t i o n t r è s - f a ib l e de ba se fixée à l 'étoffe, 
q u i suf f i t c e p e n d a n t p o u r dé t e rmine r sa colora t ion intense, 
p a r su i te de sa combina i son avec u n p r inc ipe c o l o r a n t en 
d i s so lu t ion d a n s l ' e a u . 

D ' a p r è s les expér i ences de MM. T h é n a r d et R o a r d , qui 
ava i en t cons t a t é q u e l a la ine i m p r é g n é e d ' a l u n cède l a to-
ta l i té de ce sel à des l avages r épé t é s , de telle m a n i è r e que 
l ' on p e u t r e t r o u v e r e n total i té cet a lun d a n s les e a u x de 

C H I M I E . ! 6 3 

l avage , on ava i t a d m i s j u s q u ' i c i q u e le m o r d a n t é ta i t fixé 
en nature p a r l a la ine , et q u e le p r inc ipe co lo ran t le dé -
composa i t . C 'étai t donc, c o m m e l ' a d m e t M. Chevreu l , l a 
combinaison d u p r i n c i p e co lo r an t avec le m o r d a n t qu i s e 
fixait à l ' é to f f e ; t a n d i s q u e , d ' a p r è s les r e c h e r c h e s d e 
M. V e r d e i l , le m o r d a n t es t d ' a b o r d décomposé p a r l a 
subs tance de la fibre qu i se c o m b i n e avec la base d u m o r -
dan t . L e p r inc ipe co lo r an t s e combine e n s u i t e avec l a 
base fixée à l 'é toffe . 

On exp l ique les r é s u l t a t s o b t e n u s p a r MM. T h é n a r d e t 
R o a r d , q u a n d on s o n g e à l a f a ib le p r o p o r t i o n d e ba se q u i 
res te fixée à l a soie , comme l ' on t m o n t r é les a n a l y s e s f a i t e s 
pa r M. Verde i l . 

L a fa ib le p r o p o r t i o n d ' o x y d e fixée p a r l e s étoffes d e 
laine et d e soie m o r d a n c é e s n e s e m b l e p a s en r a p p o r t avec 
l ' in tens i té d e co lora t ion qu ' e l l e s acqu iè r en t p a r l e u r c o n -
tact avec u n p r i n c i p e co lo r an t f o r m a n t u n e combina i son 
avec l ' oxyde qu 'e l les o n t fixé. A u s s i , d ' a p r è s M. V e r d e i l , 
c 'est d a n s la cons t i tu t ion p h y s i q u e de la fibre qu ' i l f a u t 
chercher l a c a u s e d u d e g r é d e co lora t ion qu 'e l les p e u v e n t 
acquér i r p a r la t e i n t u r e . 

Les fibres d e l a la ine e t d e l a soie s o n t t r è s - t r a n s p a r e n -
tes ; o r , les co rps co lorés t r a n s p a r e n t s n ' e x i g e n t q u ' u n e 
t rès - fa ib le p r o p o r t i o n d e p r i n c i p e co lo ran t p o u r p a r a î t r e 
d ' u n e c o u l e u r foncée Vus p a r r é f l ex ion . 

M. Verdei l a cons ta té p a r l ' expé r i ence , en co lo r an t l ' a l -
b u m i n e m o r d a n c é e c o m m e le s e r a i t u n e étoffe, q u e l ' i n t en -
sité de colora t ion des fibres t e in t e s é ta i t due à l e u r t r a n s -
pa rence . Les fibres d u c o t o n , p e u t r a n s p a r e n t e s , s o n t 
loin, en e f fe t , de p o s s é d e r l ' i n t ens i t é d e co lora t ion des fi-
b res d e l a l a ine et de la soie . 

Ce rôle de l a t r a n s p a r e n c e d a n s les c o r p s colorés p e u t 
encore exp l ique r l a co lo ra t ion d e s t i s s u s q u i composen t le 
co rps des a n i m a u x ; ce t te c o l o r a t i o n , dé t e rminée p a r des 
quan t i t é s t r è s - f a ib l e s d e s a n g , es t d u e , s a n s n u l doute , à 



la t r a n s p a r e n c e des c h a i r s . L a co lora t ion des p i e r r e s p ré -
cieuses t r a n s l u c i d e s , d a n s l e s q u e l l e s o n n e t r o u v e q u ' u n e 
t rès- fa ib le p r o p o r t i o n de p r i n c i p e c o l o r a n t , s ' exp l ique de 
la m ê m e m a n i è r e . 

C'est encore p a r l a t r a n s p a r e n c e des t i s s u s q u i compo-
sent les péta les des f l e u r s q u e l 'on p e u t e x p l i q u e r l ' in ten-
s i té de l e u r co lora t ion . E n e f f e t , l o r s q u ' o n f r o i s s e en t r e les 
do ig t s l a corol le d ' u n e f l e u r , cet te cou leu r d i s p a r a î t ou se 
modif ie . 

M. Yerdei l r é s u m e a i n s i l e s r é s u l t a t s a u x q u e l s il a été 
condu i t dans ses é tudes d u p h é n o m è n e g é n é r a l d e l a t e in -
t u r e des étoffes : 

<r 1° Les fibres qui composent les étoffes teintes, qu'elles soient 
d'origine végétale ou d 'o r ig ine animale, sont colorées unifor-
mément dans leur subs tance même. Sauf quelques rares ex-
ceptions, il n'existe à leur s u r f a c e aucune particule insoluble; 

2° Les fibres de la laine e t de la soie ont la propriété de 
fixer directement une ce r ta ine proport ion de la base des sels 
métalliques employés comme m o r d a n t s . 

3° La proportion de base f ixée par l 'étoffe mordancée et, par 
conséquent, la proportion de pr inc ipe colorant re tenu par l'é-
toffe teinte est t rès-fa ible . L a t ransparence de la fibre et son 
diamètre ont une action sens ib l e su r le degré de coloration 
qu'elle peut acquérir . » 
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Le rouge de sorgho. 

L e so rgho , , cette p l an t e s i p r é c i e u s e p a r s a r i ches se sac -
cha r i f è r e , con t i en t , en o u t r e d u s u c r e , u n e m a t i è r e colo-
r a n t e r o u g e qu i es t e x t r a i t e et u t i l i sée en Chine s u r \ m e 
g r a n d e échelle. U n c h i m i s t e é t r a n g e r , M. W i n t e r , a fait 
conna î t r e le m o y e n d ' e x t r a i r e cet te m a t i è r e colorante 
r o u g e d u s o r g h o qu i es t c u l t i v é a u j o u r d ' h u i en F r a n c e . 
Voici c o m m e n t M. W i n t e r p r e s c r i t d ' opé re r p o u r ex t ra i re 

cette m a t i è r e c o l o r a n t e , qu i p o u r r a t r o u v e r s o n emplo i 
dans n o s a te l iers de t e in tu r e r i e . 

C 'est d e l a t ige du so rgho , p r e s s é e et e x p r i m é e p o u r en 
re t i r e r le j u s suc ré , q u e l ' on obt ient cet te m a t i è r e colo-
r a n t e . L e s t i ges son t a b a n d o n n é e s à l a f e r m e n t a t i o n .pen-
dan t qu inze j o u r s ; a u b o u t de ce t e m p s , elles ont a cqu i s 
u n e fo r t e co lora t ion r o u g e p a r le d é v e l o p p e m e n t d ' u n 
p r inc ipe co loran t o r g a n i q u e . On sèche a lo r s l a m a t i è r e et 
on l a d iv ise d a n s u n e a u g e d e m o u l i n . 

P o u r i so le r l a m a t i è r e co lo ran te , on f a i t i n f u s e r l a p o u -
dre p e n d a n t douze h e u r e s d a n s l ' eau f r o i d e . Celle-ci d is-
sout peu de s u b s t a n c e co lo ran te , m a i s en lève u n e ce r ta ine 
quant i té de m a t i è r e s é t r a n g è r e s . On e x p r i m e l a m a s s e t r è s -
for tement , et on fa i t d i g é r e r le r é s i d u avec u n e less ive a l -
caline caus t i que t rès- fa ib le . On filtre ou l ' o n e x p r i m e , et 
on neu t r a l i s e t r è s - e x a c t e m e n t p a r de l ' ac ide s u l f u r i q u e les 
l iqueurs colorées c la i res . La m a t i è r e co lo r an t e se s é p a r e 
alors en f locons r o u g e s , qu 'on recuei l le s u r u n filtre, 
qu 'on lave et q u ' o n fa i t ensu i te s éche r . L a cou leu r r o u g e 
ainsi ob tenue est p r e s q u e p u r e . El le se d i s sou t f ac i l emen t 
dans l 'a lcool , d a n s des l i q u e u r s a lca l ines , d a n s les ac ides 
faibles, etc. P o u r t e i n d r e avec ce t te m a t i è r e l a l a i n e et la 
s o i e , on fa i t u s a g e des m o r d a n t s d ' é t a in o r d i n a i r e s . 
M. W i n t e r a t r o u v é q u e les t e i n t u r e s r o u g e s a u s o r g h o 
ainsi ob tenues r é s i s t en t t r è s - b i e n à la l u m i è r e et à u n 
savonnage m o d é r é , m ê m e d o n n é à c h a u d . 
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Application de la matière colorante du troëne'à la recherôiie 
des eaux potables. 

Le t r o ë n e ( l i g u s t r u m mlgare, famil le des oléacées) p o r t e 
des g r a p p e s de fleurs b l anches q u i se t r a n s f o r m e n t en a u -
t o m n e en ba ies no i r e s . D a n s ces ba ies , qu i s o n t employées 



pour colorer les v ins et faire de l 'encre noire , M. Nicklès 
a découvert un pr inc ipe colorant d ' un beau cramois i , qu'il 
n o m m e liguline. Cette mat ière colorante, soluble dans 
l ' eau et dans l 'a lcool , ma is insoluble dans l ' é ther , ne ren-
fe rme pas d 'azote , et sera p a r conséquent p lus stable pour 
la t e in tu r e que ses congénères . L'ébullition prolongée avec 
l ' eau n e la modifie point , et elle est inal térable p a r l'acide 
su l fu reux . Comme elle verdi t pa r la potasse et que les 
acides la r a m è n e n t au r o u g e , elle p o u r r a servir de tein-
tu re d 'essai p o u r remplacer en chimie la te in ture de 
tournesol . 

Lorsqu 'on ve r se u n e dissolution aqueuse ou alcoolique 
de l i g n i n e dans de l ' eau distillée, la colorat ion n e change 
pas , elle res te à'un beau rouge cramoisi ; m a i s si on verse 
la dissolution de l igul ine dans u n e eau contenant du bi-
carbonate de chaux , la couleur cramoisie se t r ans fo rme en 
couleur bleue. Cette propr ié té peut serv i r à reconnaître 
la présence de la chaux dans les e a u x , et à en apprécier 
la quant i té approx imat ive , d ' après l ' in tensi té de la colo-
r a t i o n bleue q u e p r e n d la l iqueur . L 'opéra t ion se fait à 
f roid en ve r san t la dissolution de l igul ine dans u n verre 
contenant l ' eau à essayer . On peu t r e n d r e l ' épreuve plus 
s imple encore en p répa ran t u n pap ie r coloré en rouge 
cramois i p a r la l igul ine . Ce papier est coloré en bleu par 
les sels de chaux contenus dans l 'eau. Le papier de ligu-
line sera préc ieux pour les géo logues , les médecins , les 
na tura l i s tes voyageurs , qui pou r ron t avoir dans l eu r por-
tefeuille u n e provis ion de ce réact i f , et s ' a s su re r en tout 
l ieu, p a r u n moyen expéditif , de la p résence de la chaux 
dans les eaux . ' 
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Nouveau procédé d'analyse des quinquinas. 

Une découverte chimique d ' u n g r a n d in térê t , et qui ap-
par t ient à deux p h a r m a c i e n s de Lyon , MM. Glénard et 
Guil lermond, c 'est l 'analyse des qu inqu inas faite au moyen 
d 'une l iqueur t i trée. La va leur commercia le des quinquinas 
dépend de la propor t ion de quin ine , c 'es t -à-d i re du p r in -
cipe ant i fébr i fuge qu'i ls r e n f e r m e n t . Mais la déterminat ion 
de la propor t ion de qu in ine contenue d a n s u n e écorce 
ant ifébrifuge exige, telle qu 'on la p ra t ique a u j o u r d ' h u i , 
deux ou t ro is j o u r s de man ipu la t ions difficiles. En appli-
quant à l ' analyse des qu inqu inas la méthode de dosage 
par les l iqueurs t i t rées, MM. Glena rd et Gui l lermond ont 
si bien simplifié cette o p é r a t i o n , q u ' o n peu t l 'exécuter en 
quelques heures . 

Comme la découverte d ' u n e méthode rap ide d 'ana lyse 
des écorces du Pé rou est u n e sor te d 'événement p o u r tou te 
une b ranche de not re indus t r i e , n o u s donnerons la des -
cription de ce procédé. Voici donc comment il f au t opérer , 
d 'après MM. Glénard et Gui l lermond, p o u r doser la qui -
nine dans u n quinquina p a r la méthode des l iqueurs 
t i trées : 

« P r e n d r e dix g rammes de qu inqu ina en poudre , l ' a r rose r 
avec de l ' eau chaude, seulement pour Vhumecter; a jou te r 
une petite quant i té de la i t de c h a u x , fo rmer une pâte h o -
mogène, a jou te r dix g r a m m e s de chaux délitée, et m é l a n -
ger auss i in t imement que possible ; sécher le mélange a u 
ba in-mar ie , le rédu i re en poudre ; f a i re macé re r la poudre 
pendan t u n qua r t d ' heure env i ron , d a n s 100 cent imètres 
cubes d 'é ther pu r placé d a n s u n t u b e fe rmé, que l 'on agite 
souven t ; cet é ther dissout le qu in ine que la chaux a mis en 
liberté ; sout i rer l 'é ther l impide d a n s u n au t re t u b e ; in t ro-



duire dans u n pet i t f l a c o n 20 cent imètres cubes de cette 
l iqueur éthérée, 10 c e n t i m è t r e s cubes d 'acide sulfurique 
étendu, r en fe rman t p a r l i t r e 3 g r . 020 d 'acide monohy-
draté, et quelques g o u t t e s d 'une solution éthérée, de bois 
d 'Inde ; bien agi ter le f lacon ; i n t rodu i re , à l 'a ide d'une 
bure t te et avec p r é c a u t i o n , une dissolut ion d 'ammoniaque 
préparée dans des p r o p o r t i o n s tel les , qu 'e l le neutralise 
exactement son v o l u m e de la l iqueur acide ; a jou te r le li-
quide alcalin j u s q u ' à c e que la couleur v i r e au rose ; 
compter alors les d e g r é s à p a r t i r de 100 en remontant 
jusqu ' au point où l ' o n s ' e s t a r rê té ; le n o m b r e de degrés 
indiquera le n o m b r e d e g r a m m e s de quinine contenus 
dans 100 g rammes de q u i n q u i n a . » 

Tel est l ' ingénieux p r o c é d é qu i a p e r m i s à MM. Glénard 
et Gui l lermond d ' a p p l i q u e r la méthode de l ' analyse par 
les volumes au cas , b i e n difficile a s su rémen t , d u dosage de 
la quinine. Il est f o n d é s u r la p ropr ié té dont jou i t l'éther 
su l fur ique , de d i s s o u d r e l a total i té de la qu in ine contenue 
d a n s l 'écorce végéta le . L e res te d u procédé n ' e s t qu'une 
simple application de Yalkalimétrie. 
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Découverte de la f o rma t ion artificielle de l 'acide tartr ique, 
p a r M. Liebig. 

M. Liebig a fa i t en 1859 u n e découverte d 'une égale 
importance au po in t de v u e théor ique et au po in t de vue des 
applications i n d u s t r i e l l e s . En t ra i tan t p a r l 'acide azotique 
l e sucre de lait et les g o m m e s , il est p a r v e n u à obtenir de 
l 'acide ta r t r ique ar t i f ic ie l . Cet acide se t r o u v e dissous dans 
les eaux-mères de c r i s t a l l i s a t ion de l 'acide oxal ique que 
laisse cette réac t ion . L ' e x a m e n approfondi des propriétés 
et de la composi t ion d e ce p rodu i t art if iciel n ' a laissé au -
cun doute su r sa p a r f a i t e identi té avec l 'acide ta r t r ique du 

rais in. L'acide t a r t r i q u e , qu i se fo rme comme il vient, 
d 'être di t , est accompagné d ' u n second acide isomérique 
avec l 'acide oxa lhydr ique de G u é r i n - V a r r y . 

S'il était possible de f a b r i q u e r en g r a n d , à peu de f ra i s , 
avec le sucre et les gommes , u n ac ide t a r t r ique ident ique 
pa r ses p ropr ié tés à celui que f o u r n i t le t a r t r e du ra i s in , 
toute u n e b r an ch e impor t an te de n o t r e indus t r i e , et con-
sécutivement de not re agr icu l tu re , subi ra i t u n e vér i table 
révolution. Le fai t annoncé pa r le chimiste de Berl in a 
donc un hau t degré d ' impor tance , et méri te d 'être expér i -
menté en g rand p a r nos f a b r i c a n t s de p rodu i t s chimiques. 
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Saponification par le chlorure de zinc. 

MM. Léon Kraff t e t Tessié du Mottay ont fai t connaî t re 
la possibilité de remplacer l 'acide su l fu r ique p a r le chlo-
ru re de zinc, dans la saponification des corps g r a s . On 
sait que la méthode la p lus r é p a n d u e main tenan t p o u r la 
prépara t ion de l 'acide s téar ique dest iné à la confection 
des bougies, consiste à t r a i t e r les co rps g r a s pa r l 'acide 
sulfurique étendu, qui p rodu i t l eur saponif icat ion, c 'es t -
à-dire t r ans fo rme les co rps g r a s en acides s téar ique et 
oléique. La distil lation d a n s u n cou ran t de v a p e u r d ' eau , 
permet ensui te de séparer les acides g r a s de la masse 
charbonneuse et acide p rovenan t de l 'act ion de l 'acide 
su l fur ique . 

Mais l 'acide su l fur ique que l 'on se p rocure à si bas 
pr ix en Europe , se t rouve diffici lement en cer ta ines con-
trées éloignées. Dans différents p a y s , p a r exemple dans 
l 'Amérique du Sud , il f au t fa i re t r anspor t e r p a r m e r l 'acide 
sulfur ique. Ce t r a n s p o r t est à la fois onéreux et d a n g e -
reux , à cause de la n a t u r e de ce p rodu i t . MM. Kraff t et 
Tessié du Mottay se sont p roposé de subs t i tuer à l ' a -
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cide su l fur ique u n p rodu i t d 'un t r an spo r t p lus facile, 
dans le b u t de p r o c u r e r à des négociants de l 'Amérique 
d u S u d les moyens de t r ans fo rmer , su r les l ieux, les corps 
g r a s de leur con t rée en acide s téar ique, et p a r suite en 
bougies . 

Considérant q u e le chlorure de zinc agit su r plusieurs 
subs tances o rgan iques comme l 'acide su l fur ique , et que, 
pa r exemple, i l é thérif ie l'alcool aussi bien que l 'acide sul-
fu r ique , MM. Léon K r a f f t et Tessié du Mottay ont eu 
l ' idée d ' employer le ch lo ru re de zinc à saponifier les corps 
g r a s . 

Au po in t de v u e économique, l ' idée était très-réalisable, 
pu i squ 'on pouvai t se procurer à Marseille d u chlorure de 
zinc fondu au p r i x de 25 francs les 100 k i logrammes , et 
que cette mat iè re coulée dans des caisses ou des tonneaux, 
pouvai t s ' a r r i m e r s a n s inconvénients dans les navires. 
Restai t la réal isa t ion d u problème scientifique, e t voici de 
quelle manière sa t isfa isante il a été réso lu . 

Quand on chauffe u n corps g ras quelconque avec du 
ch lo rure de zinc a n h y d r e , on voit peu à peu , et à mesure 
que la t empé ra tu r e s 'é lève, celui-ci fondre et disparaître. 
En t re 150 et 200 degrés , le mélange des deux corps est 
complet . Si a lo rs on soutient la t empéra tu re quelque 
t e m p s , ensui te q u ' o n lave plusieurs fois à l ' eau chaude,, et 
mieux avec de l ' eau aiguisée d 'acide chlorhydr ique , oa 
obtient u n co rps g r a s qui , soumis à la dist i l lat ion, donne 
les acides g r a s qu i lu i correspondent . Les eaux de lavage 
empor ten t p r e s q u e t ou t le ch lorure de zinc employé, en 
sor te que , p a r évapora t ion , ce p rodu i t peu t être extrait et 
serv i r à de nouvel les saponifications. Les acides gras se 
p rodu i sen t de cette man iè re en aussi g r a n d e quant i té que 
p a r les moyens ord ina i res . I ls ont le même aspect , les 
mêmes qual i tés et le m ê m e point de fus ion que ceux pro-
venan t des fabr iques où l 'on opère la distil lation après la 
saponif icat ion su l fu r ique . P o u r opérer bien et prompte-

ment, il f a u t chauffer b r u s q u e m e n t le mélange du corps 
gras neu t r e avec le ch lorure de z inc j u s q u ' a u moment où , 
par suite de la réact ion assez violente des deux corps l ' u n 
sur l ' au t r e , des v a p e u r s d ' eau se dégagent en abondance. 

On peut , à la r i g u e u r év i t e r ' l e lavage à l ' eau acidulée 
après la saponificat ion, mais a lors on obtient à la dist i l la-
tion des p rodu i t s p lus m o u s . Si on active celle-ci pa r l ' em-
ploi d ' un couran t de vapeur d ' eau surchauffée , on corr ige 
en grande par t i e ce défaut . L a v a p e u r d 'eau surchauffée a 
p e r m i s d 'obteni r avec rapidi té des p rodu i t s p lus d u r s et 

bien moins colorés. 
La quant i té de ch lo rure de zinc nécessaire à u n e bonne 

saponification var ie de 8 à 12 p o u r 100 du poids des co rps 

gras neu t res . 
MM. Kraff t et Tessié d u Mottay on t essayé de saponif ier 

par le ch lo rure de zinc, le suif , l 'huile de pa lme et le 
beurre de coco; Ils ont réuss i d a n s tous ces cas à obtenir 
l 'acide s téar ique avec ses p ropr ié tés ordinaires . I ls ont 
même réuss i à re t i re r de l 'acide oléique, p a r l 'act ion d u 
chlorure de zinc et p a r la dist i l lat ion, u n acide g ras con-
cret. C'est là un fait r emarquab le e t qu i fai t bien ressor t i r 
la simili tude d 'act ion du ch lo rure de zinc e t de l 'acide su l -
fur ique su r les corps g r a s . On sait qu 'on p e u t , en effet, 
ret irer , p a r le t ra i tement de l 'acide su l fu r ique et la dis t i l -
lation, de 25 à 30 p o u r 100 de co rps g r a s solides de l ' a -
cide oléique p r o v e n a n t des f ab r iques de bougies où s 'opère 
la saponification calcaire. C'est là u n nouveau t r a i t d ' ana -
logie en t re le mode d 'action d u ch lo rure de zinc e t de 
l 'acide sul fur ique su r les co rps g r a s . 
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Procédé pour la désinfection des alcools. 

M. B r e t o n , p rofesseur à l 'École de médecine de Grenoble, 
a m i s en p ra t ique u n procédé t r è s -o r ig ina l pour débar ras -
ser les alcools de diverses provenances (alcools de g ra ins , 
de fécule, de garance , etc.), de leur odeur désagréable , 
t o u j o u r s due , comme on le sai t , à des huiles volatiles. Ce 
procédé es t u n e ingénieuse application de la méthode opé-
ra to i re qu i p e r m e t d 'enlever , au moyen d e l ' é t h e r , le b rome 
à sa d i sso lu t ion dans l 'eau. En a jou tan t de l ' é ther à la so -
lut ion aqueuse du b rome, et ag i t an t ce mé lange , l ' é ther 
enlève t ou t le b r o m e à l ' eau , et q u a n d on laisse le mélange 
en r e p o s , on voit u n e couche éthérée sa turée de brome 
"surnager l ' e au , devenue incolore. 

On comprend que ce procédé puisse s 'appl iquer à 
déba r r a s se r les alcools des huiles volatiles qu'i ls r e n f e r -
ment e t qu i l eu r communiquent l eur mauva i s goût . Si l ' on 
mêle, en effet, à u n e certaine quant i té d'alcool de g ra in s , 
de m a r c , e tc . , un peu d 'hui le d'olive, et que l 'on agite le 
mé lange , l ' hu i l e d'olive, qui dissout t rès -b ien les huiles 
volat i les , s ' e m p a r e r a de ce dern ier l iquide et s 'en séparera 
ensui te p a r s a légèreté spécifique, effectuant a insi la p u r i -
fication de l 'a lcool , sans qu ' i l soit nécessaire de recour i r 
à l ' opéra t ion si longue et si dispendieuse de la distillation. 

Dans u n laboratoi re de chimie, ce procédé serai t d 'une 
exécution f o r t s imple. Il suff i rai t de verser quelques g o u t -
tes d 'hu i le dans u n flacon contenant de l 'alcool infecté, 
d ' ag i t e r , p u i s de laisser reposer le mélange et de décanter . 
Mais, i ndus t r i e l l emen t , ce procédé serait impra t i cab l e , 
pu isqu ' i l s ' ag i t de t ra i t e r , dans ce cas, des centaines 
d 'hectol i t res de l iquide. Il fallait donc t rouver u n au t r e 
mode opéra to i re p o u r la fabricat ion en g rand . M. Breton 

eut d ' abord l ' idée de se servir d ' u n filtre composé de d t s -
ques de molleton de laine légèrement imbibés d hui le et 
ma in tenus entre deux pla teaux de tôle percés de t rous . La 
désinfection de l 'alcool s 'opérait , ma is seulement jusqu a u 
momen t où l 'étoffe de laine sa tu rée d 'hui les volatiles, r e fu -
sait d ' en absorber davantage . Alors , au moyen d ' un c o u -
r an t de vapeur , on débarrassa i t la laine des huiles volatiles 
en l e s vapor isant . Mais la la ine soumise à cette t e m p e r a -
tu re finissait pa r devenir impropre à fonct ionner de n o u -
veau Cette matière f u t donc abandonnée et remplacee pa r 
u n e couche de p i e r r e -ponce pulvér isée qui , à l ' avantage 
d 'agi r exactement comme la laine, joint celui de suppor t e r , 
sans pe rd re sa puissance absorbante , la t empé ra tu r e n é -
cessaire p o u r volatiliser les hui les volatiles don t elle s est 

chargée. . 
L 'appare i l du professeur de Grenoble fonct ionne d a n s 

u n e distillerie de Br ie-Comte-Rober t (Seine-et-Oise). 

Méthode nouvelle pour la rectification des alcools. 

Dans les laboratoires de chimie, on dépouil le p r o m p t e -
ment l 'alcool de toute l ' eau qu ' i l r en fe rme , et on l ' amène à 
l 'é ta t d'alcool absolu en y mêlan t des sels t rès -av ides d 'eau , 
tels que le carbonate de potasse , le ch lorure de calcium ou 
l 'azotate de chaux, qui s ' emparen t de toute l ' eau é t rangère 
à l 'alcool. Ainsi déshydra té , l 'alcool se sépare en u n e cou-
che qui s u r n a g e la dissolut ion saline ; i l suffit d e s é p a r e r 
ces deux couches, et u n e s imple distil lation donne l 'alcool 

' p u r et pr ivé d 'eau. M. A. Gilbée a réuss i à appl iquer en 
g r a n d cette méthode simple et commode. Il opère avec u n e 
dissolution aqueuse de carbonate de potasse , m a r q u a n t de 
44 à 60° à l ' a réomèt re de Beaumé. Une s imple agitation de 
la l iqueur spir i tueuse, avec la dissolut ion de carbonate de 



potasse , fixe toute l 'eau de l ' a lcool ; a insi dèflegmè, l 'alcool 
su rnage en une couche que l ' on sépare pa r décantation. 
« Si cet alcool est à u n h a u t degré de force, di t M. Gilbée, 
il re t iendra si peu d'alcali qu ' i l n 'es t pas nécessaire de le 
faire rectifier pa r disti l lation. » Nous pensons néanmoins 
que cette rectification sera indispensable dans tous les cas. 

Le même carbonate de po tasse peut servir indéfiniment 
à ces opérations, car il suff i t de concentrer p a r la chaleur 
cette dissolution p o u r la r a m e n e r à son degré primitif de 
concentration, et la r end re d e cette manière p ropre à un 
opération nouvelle. 

Dans les distilleries indust r ie l les ou agricoles, on fera 
usage avec profit de ce m o d e de concentrat ion des eaux-
de-vie. On pourra i t p a r cet te nouvelle méthode réduire 
t rès-notablement la d imension des appare i ls distillatoires, 
la p lus grande par t ie de l a concentrat ion de l'alcool se 
faisant à froid. Avec u n m ê m e matériel on obtiendrait 
donc une plus grande quan t i t é de produi ts . 

M. Gilbée, qui fait conna î t re cette méthode dans le 
Technologiste, l ' a décrite en t e rmes t r è s -confus : nous 
sommes persuadé , n é a n m o i n s , qu'i l suffit d 'annoncer sa 
possibilité prat ique p o u r q u e nos dist i l lateurs de grains 
dans le nord de la F r a n c e , et nos dist i l lateurs de vins 
dans le midi , la soumettent à des essais et en re t i rent un 
bon résultat . 

24 

Nouvelle méthode pour la distillation des schistes 
et des huiles de pétrole. 

Jusqu 'à présent , les pé t ro les et les b i tumes ont été d i s -
tillés pour en re t i rer les l iqu ides dest inés à l 'éclairage, au 
moyen de la vapeur d ' eau , de la vapeu r surchauffée ou à 
feu n u . M. G. Wilson a r e c o n n u que ces liquides peuvent 
être distillés p lus avan tageusement à l 'aide d u vide. Le 

chimiste anglais emploie, d a n s ce bu t , l 'appareil à cuire 
•dont ou se sert dans l a fabr ica t ion du sucre de bet terave 
seulement, il adapte u n ré f r igéran t et u n récipient entre l a 
c h a u d i è r e ou l 'alambic et l a pompe à air ou appareil à 
S e le vide. La chaudière es t chauffée pa r u n serpentin ou 

m e enveloppe de vapeur , e t , pour séparer l e s p r o t o t e l e s 
p lus légers et les p lus volat i ls , on entoure le réf r igérant 
d 'eau froide, ou l 'on a p lus i eu r s ré f r igéran ts à des degrés 
divers de température . 
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Présence de l'urée dans le chyle et la lymphe. 

On voyait à Alfort, en 1857, un taureau que M. Colin 
avait r e n d u artificiellement Carnivore, et auquel on avait 
prat iqué une fistule du canal thoracique afin de r e -
cueillir le chyle. M. W û r t z , professeur de chimie a l a 
Facul té de médecine de Pa r i s , a eu l 'idée de rechercher 
l 'urée dans le chyle de ce taureau. Il était guidé par a 
nensée que l 'urée devait p rendre naissance, non dans le 
s y s t è m e capillaire sanguin , comme on l 'a pré tendu que l -
quefois, mais dans l ' i n t i m i t é de tous les t issus. S il en 
était ainsi on devait re t rouver l 'urée non-seulement dans 
le sang où sa présence a été depuis longtemps constatée, 
mais encore dans la l ymphe et pa r conséquent dans le 

chyle du canal thoracique. i . v , , 
M W û r t z a reconnu , en effet, dans le chyle de ce t au -

reau la présence d 'une quantité relat ivement considérable 
d 'urée Ce premier résu l ta t l 'a engagé à étendre ses r e -
cherches à la lymphe elle-même. Ayant p u se procurer 
par les habiles soins de M. Colin, de la lymphe de chien, 
de vache, de taureau , de cheval, il a constaté dans ces l i -
quides la présence de l 'urée. M. W û r t z est allé plus lo in ; 
il a comparé les quantités d 'urée que renferme le sang , le 



chyle et la l ymphe d ' un m ê m e an imal , et il donne dans 
son mémoi re , u n tableau représen tan t les p ropor t ions rela-
t ives d 'u rée dans chacun des l iquides examinés . I l a joute 
qu 'ayant eu occasion d ' ana lyse r u n e cer ta ine quant i té de 

( chyle p roprement di t , recueil l i su r le t r a je t des chylifères 
: mésentér iques et ap rès les gang l ions , il a consta té égale-
< ment la présence d ' u n e pet i te quant i té d 'urée , qui provient 

sans doute des m u t a t i o n s de t i ssus qui s 'accomplissent 
dans les paro i s de l ' in tes t in l u i - m ê m e . 

La démonst ra t ion de la p résence de l ' u rée dans le s y s -
tème lympha t ique est ex t rêmement in téressante , en c e 
qu'el le me t en évidence le l ieu anatomique de la sécrétion 
de l 'urée . C'est un complément heu reux de l à découverte de 
M. Dumas , qu i r econnut le p remier , il y a t rente ans , 
l 'existence de l ' u rée dans le sang , et expliqua ainsi l 'ori-
gine de l 'urée d a n s le l iquide ur ina i re . M. W ü r t z est r e -
monté p lus loin encore : il a r e t rouvé le p rodu i t organique 
à la source m ê m e de s a p roduc t ion . 
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Nouvelle manière de reconnaître les taches de sang. 

La recherche chimico-légale des taches de sang s u r des 
t i ssus , su r le fe r ou l 'acier , a t o u j o u r s présenté de g r a n d e s 
difficultés. Le m o y e n le p lus généra lement suivi, et que 
l 'on doit à Berzél ius , consiste à placer dans l 'eau f roide 
le t issu que l 'on croi t taché pa r le sang : la mat ière colo-
ran te d u s a n g et son a lbumine se dissolvent peu à peu, en 
fo rman t des s t r ies rougeâ t r e s qu i tombent au f o n d ' d u 
verre , t and is que la fibrine, qu i fait également par t ie du 
sang, mais qu i n ' e s t point soluble dans l ' eau , demeure a t -
tachée au- t issu. L 'act ion de la chaleur e t de différents 
réactifs s u r l ' eau rougeâ t r e ob tenue p a r l a macéra t ion du 

tissu taché de sang, pe rme t ensui te de prononcer avec 

quelque con f i ance , su r la véri table nature des taches sou-

mises à cet examen . 
Cependant les réactions que l 'on peut p r o d u i r e avec le 

liquide p rovenan t de la macéra t ion dans l ' eau f ro ide du 
t i ssu taché de sang, n 'on t j amais présenté assez de garant ie 
de cer t i tude p o u r assure r les déclarations des médecins 
légistes et des exper ts . Auss i n 'es t - i l p a s indifférent de 
faire conna î t re une méthode toute nouvelle pour la même 
recherche chimico-légale dont on doit la découverte à u n 
chimiste de Vienne, M. Brücke . 

M. Te ichmann, de Gœtt ingue , découvri t , en 1853, que 
le sang donne naissance, p a r l 'addit ion de l 'acide acétique, 
à des c r i s taux en lames pr ismatiques rouges ou r o u g e 
b r u n , qu ' i l dés igna sous le nom de cristaux d'hémine, pour 
les d is t inguer des cr i s taux rouges à'IiAmatoïdine, qu 'on 
rencon t re quelquefois dans le sang abandonné au repos . 
Les cr i s taux d 'hémine se fo rment avec tan t de facilité, 
ils sont en même temps si aisément discernables au mi-
croscope, que M. Brücke les considère comme le moyen 
le p lus précis p o u r reconnaî t re la présence du sang et 
p o u r caractér iser ce p rodu i t . 

Voici le procédé recommandé p a r l ' au teur pour opérer 

s u r des t aches de s ang . 
On commence p a r l aver la tache avec de l ' eau f ro ide ; le 

l iquide rougeâ t re , addi t ionné de quelques gout tes d 'une 
solution de sel m a r i n , est évaporé à siccité dans un ver re 
de mont re , au-dessus de l 'acide sulfur ique, sous la cloche 
de la machine pneumat ique. On examine le rés idu sec, afin 
de s ' a ssure r au microscope qu ' i l ne s 'y t rouve point de 
mat ière qui pour ra i t être confondue avec les c r i s taux 
d'hémine. On y verse ensuite un peu d'acide acétique p u r 
cristall isable ; on évapore à siccité au bain-marie , on h u -
mecte le nouveau rés idu avec quelques gout tes d 'eau d is -
tillée, et on examine de nouveau au miscrocope, o ù l 'on 



découvre a lors , s i l 'on a e u réel lement affaire à d u sang, 
des mill iers de cr i s taux d ' h émine . 

MM. Scriba, Simon et B ü c h n e r , qui ont répé té les expé-
r iences de M. Brücke , l e s on t t rouvées par fa i tement exactes. 
L 'extra i t d 'une tache de s a n g , m ê m e assez peti te , formée 
su r u n morceau de to i le d e chanvre , su r d u coton, du bois 
ou du métal , laisse ape rcevo i r , au microscope, des mill iers 
de cr is taux d 'hémine. D ' a p r è s ces expér imenta teurs , l ' addi-
tion du sel m a r i n n ' e s t nécessa i re que dans cer ta ins cas, et 
l 'on peut se d i spenser de l ' évapora t ion dans le vide ou au 
bain-mar ie ; mais p o u r ob t en i r des c r i s taux t r è s - n e t s , i l 
est tou jours utile d ' é v a p o r e r lentement et avec précau t ion , 
à une t empéra tu re de 40 à 60° cent igrades . Lorsque les 
taches de sang sont encore assez f ra îches , ou s implement 
desséchées sans avoir é t é lavées, on opère p lus r a p i d e -
m e n t en fa isant boui l l i r l e s taches conjointement avec la 
toile, le t i ssu de la ine ou d e coton ou le bois su r lesquels 
elles se t rouvent , avec u n peu d 'acide acét ique m o n o h y -
draté dans u n pet i t m a t r a s ; on évapore ensui te à siccité 
quelques gout tes de la so lu t ion s u r un ve r re de m o n t r e 
placé su r un bain de sable m o y e n n e m e n t c h a u d (à 60° cen-
t igr . ) , et l 'on examine le r é s i d u au microscope . 

Lorsque les taches de s a n g sont déjà anc iennes ou 
qu'elles ont été pa r t i e l l ement lavées avec de l ' eau , qu i a p u 
enlever les sels con tenus d a n s le sang , l 'addi t ion d ' un peu 
de sel m a r i n , avan t l ' évapora t ion à siccité, est i n d i s p e n -
sable, e t pour cette r a i s o n , il vau t mieux l ' employer de 
pr ime abord dans les r e c h e r c h e s médico-légales , su r t ou t 
lorsqu 'on n ' a que peu de m a t i è r e à sa disposi t ion. 

Les Travaux du pont de Kehl sur le Rhin. 

Les t r avaux que l a compagnie du chemin de fer_ de 
l 'Es t fa i t exécuter p o u r l a j o n c t i o n des l ignes f rança ises 

avec les chemins a l lemands , et le pon t qu ' i l s agissai t de 
i eter su r le R h i n , e n t r e S t r a sbourg et Kehl , o n t a m e n é la r é a -
lisation p ra t iquée d ' u n sys tème tou t nouveau p o u r la fon-
dat ion des piles au fond des fleuves, sys tème qu i est dest iné 
à fa i re époque d a n s les annales d e l ' a r t . Nous al lons essayer 
de fa i re c o m p r e n d r e la n a t u r e part icul ière de cette en t re - . 
p r i se , les obstacles qu 'e l le a dû r encon t re r et les p r o -
grès qu'elle doit i m p r i m e r à l ' a r t des cons t ruct ions . 
° Depuis p lus ieu r s années la compagnie de l 'Es t p o u r -
suivai t des négociat ions p o u r obtenir des Eta t s a l lemands 
l ' au tor i sa t ion de cons t ru i re u n pon t su r le R h i n , en t re 
S t r a sbou rg et Keh l . Ce n 'es t pas sans de longs p o u r p a r -
le rs que la diète consent i t à ce t ravai l et au to r i sa le duché 
de Bade à y p r e n d r e p a r t . L 'Al lemagne finit pou r t an t p a r 
comprendre qu'el le n ' a u r a i t r ien à r edou te r de ce t ra i t -
d 'union commercial jeté en t re les deux na t ions que sépa-
r en t les eaux du R h i n , et le 7 septembre 1857 , une 
convention in terna t ionale f u t conclue entre le duché de 
Bade et la F r a n c e p o u r rég le r tou te la marche de ce g r a n d 
trâVâil 

Le 2 ju in 1 8 5 8 , u n p ro je t définitif f u t adop té en c o m -

a r t d e s c o n s t r u c t i o n s . 
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mun par les ingénieurs f rança is et bado i s . Il était s t ipulé 
dans ce proje t , que les ingénieurs f rança is se chargeaient 
de fonder les piles et les culées du pon t , qui aura i t 225 mè-
t res de longueur , et que le tabl ier et la supe r s t ruc tu re de 
pont seraient l 'œuvre des ingénieurs b a d o i s . 1 La dépense 
totale devai t être supportée à p a r t égale p a r les deux 
par t ies in téressées . 

En revend iquan t la tâche qui consiste à j e t e r les f on -
dat ions du pon t de Kehl, les ingénieurs f rança i s se m o n -
t ra ient fidèles au caractère de no t r e na t ion , qui a ime à 
réc lamer en t ou t la tâche difficile et glor ieuse. En effet, 
bâ t i r s u r le fond du Rhin les piles et culées d ' un pon t fixe, 
c 'était u n e tâche dont les diff icul tés peuven t ê t re a isément 
compr ises . 

Nos lec teurs savent qu 'on ne peut citer que le pon t de 
Cologne comme pon t fixe su r tout le t r a j e t du Rh in a l l e -
m a n d . Les obstacles poli t iques n ' on t p a s été les seuls à 
empêcher la jonc t ion p lus f réquen te des deux r ives f r a n -
çaise et ge rman ique . Le fond du Rh in est u n gravier , et 
l ' épaisseur de cette couche est si considérable, qu ' i l a été 
jusqu ' ic i impossible de la dé terminer . On a poussé des 
sondages j u squ ' à 80 mèt res de p ro fondeur sans t rouve r 
au t r e chose que du gravier . Ce gravier es t si m o u v a n t , 
su r tou t d a n s les par t ies qui présentent un couran t rap ide 
et qui opposen t un obstacle à l 'écoulement des e a u x , 
qu 'on voit se p rodu i r e su r le fond du Rhin des affouil le-
m e n t s qui peuvent aller j u squ ' à 15 et 20 mè t res de p r o -
fondeur . L'expérience a fai t reconnaî t re que, p o u r bâ t i r 

. " # 
1. A l'époque de la guerre d'Italie, cette circonstance que les ingé-

nieurs français devaient construire les piles de maçonnerie et les ingé-
nieurs allemands le tablier du pont, a fait naî tre le quatrain Suivant : 

Le pont fixe du Rhin sera bien fait, je crois, 
Car on a confié chaque œuvre aux plus habiles : 

L'Allemagne fournit le bois, 
La France se charge des piles. 

sur le lit de ce fleuve des fondat ions rés is tantes , il f au t l eu r 
donner 20 mèt res de p ro fondeu r . On vo i t , d ' après ces 
condi t ions , quels obstacles nos ingénieurs ava ient à su r -
monter pour l 'édification du pont de Kehl. 

Ces obstacles étaient te ls que l 'on n ' a osé se fier à aucun 
des sys tèmes qu i ont été employés jusqu ' ic i pour l 'é tabl is-
sement des piles de pon t . 

Bien que le pont de Cologne soit const rui t su r de s imples 
pilotis, on ne pouvai t songer à adopte r , à Kehl , ce système 
de cons t ruc t ion . Mais il é tai t u n e au t re méthode qui p o u -
vait à la r i gueu r in sp i r e r toute sécuri té . Nous voulons 
parler du système de fondat ion tubu la i r e , p lus généra le-
ment connu sous le nom de méthode anglaise, bien qu ' i l 
ait été imaginé pa r u n F rança i s , M. Tr iger t , qui l ' app l i -
qua, p o u r la p remière fois , dans les t e r ra ins aquifères d u 
bord d e l à Loire. Cette méthode a été employée plus ieurs 
fois à de g randes const ruct ions : en Angle ter re , p o u r la 
fondation des piles du pon t de Roches te r ; en F rance , pour 
le pont du Rhône, s u r le chemin de fer de Lyon ; pour 
celui de Moulins, su r l 'Allier ; enf in , tout r écemment , en 
Hongr ie , au pont de Lzegedin, su r la Theiss 1 . 

1. M. P r a t a d o n n é , dans le Messager del'Allier, lors de la construc-
tion du pont tubulaire de Moulins, l 'aperçu historique suivantde la dé-
couverte du système de fondation des piles de pont par l'air comprimé. 

« Vers 1845, dit M. Pra t , un ingénieur français, M. Trigert, chargé 
de l 'établissement et de l'exploitation des houillères de Châlonnes 
(Maine-et-Loire), situées dans une île de la Loire , se servit d 'un 
procédé tout nouveau pour se mettre à l'abri de l 'envahissement 
des eaux dans le forage des puits d'extraction et dans l'exploitation 
même de la mine. Dès que les puits furent arrivés au niveau de l ' ëau , 
il y fit descendre un tube en • fonte formé d'anneaux cylindriques 
de un à un mètre et demi de rayon, boulonnés entre eux; après 
avoir établi sur sa partie supérieure un apparei l , auquel on a 
donné le nom de sas-à-air, il y comprima de l'air au moyen d'une 
machine soufflante; cet a i r , agissant comme un piston, repoussa 
l 'eau qui se trouvait à la partie inférieure du tube , par-dessous ses 
bords, et les ouvriers descendus au fond du puits purent y continuer i, 
leur travail de forage, sans être incommodés par les eaux. 

Mais à mesure que cette opération se continuait, le tube descendait 
iv. n 



Ce système consiste à faire descendre s u r le lit du f leuve 
de vas tes tubes de fonte ouve r t s à l eur par t i e infér ieure 
qui repose su r le fond du f leuve , et f e rmés à l eu r par t ie 
supér ieure , à peu p rès comme u n v e r r e à boire . Dans ce 
cyl indre, on envoie, au moyen d ' u n e l a rge ouve r tu re p ra -
t iquée à sa par t ie supér ieure , et qui est s u r m o n t é e d ' un 
tube ou cheminée, de l ' a i r c o m p r i m é qu i , p a r sa p ress ion , 
chasse l ' eau et p r e n d s a p lace . Dès lo rs , des ouvr ie r s peu-
vent descendre à l ' in tér ieur d e ce cy l indre , a r r ive r s u r le 
lit du fleuve et le c r e u s e r ; p o u r enlever les déblais , on 
leur fait suivre le même c h e m i n . A m e s u r e que le fo rage 
a v a n c e , on ra jou te p a r la p a r t i e supér ieure de nouveaux 
anneaux au cyl indre méta l l ique , j u s q u ' à ce que l 'on soit 

et on y ajoutait de nouveaux anneaux par sa part ie supérieure. C'est 
ainsi qu'on est arrivé à dépasser les couches aquifères du lit de la 
Loire, et qu'aujourd'hui on extrait continuellement des masses de 
charbon de cette mine ouverte au milieu des eaux. 

En 1852, un ingénieur anglais , M. Cubbit, chargé de la direction 
des t ravaux'du pont de Rochester (comté de Kent) , V se rappelant les 
résultats remarquables obtenus par l 'emploi de l 'air comprimé dans 
les mines de Châlonnes, eut l ' idée , non-.plus d'enfoncer ses pilotis 
comme l'avait fait M. Pots au moyen du vide, mais bien au moyen de 
l'air comprimé. Je n'indiquerai pas ici ses procédés qui sont à peu 
de chose près ceux employés au pont de Moulins. 

Le pont de Rochester, tout en maçonner ie , repose sur deux piles; 
chacune d'elles est établie sur une plate-formé soutenue par quatorze 
pilots en fonte de deux mètres de diamètre et remplis de béton. Les 
fondations de ce pont ont jusqu'à dix-huit mètres de profondeur. 

Enfin, il y a deux ans , dans la coHstruction du pont de Màcon, on 
modifia un peu ce système : le d iamèt re des pilots fu t porté jusqu'à 
trois mètres; on réduisit leur n o m b r e à trois par pile, et enfin, au 
lieu de les arrêter au niveau de l 'ét iage pour y asseoir les maçonne-
neries, ou les éleva jusqu'à hauteur du tablier qu'ils soutiennent, en 
en faisant de véritables colonnes remplies de béton et reliées entre 
elles par des panneaux en fonte. 

Le primitif pilot e n bois est devenu pilot en fonte ; puis augmentant 
sans cesse de diamètre, il est devenu colonne et pile. L'opinion pu-
blique en France, toujours prévenue e n faveur de l ' industrie étrangère, 
et surtout bri tannique, s'est donc t rompée , comme elle l 'a fait souvent 
en accordant à nos voisins d 'outre-Manche la priorité dans la décou-
verte de ces nouveaux procédés, alors qu'ils sont dus à un Français, 
M. Trigert. » i • . 

arrivé à la profondeur dés i rée . Cette p ro fondeu r atteinte, 
on rempl i t , à ciel ouvert , avec d u béton, l 'excavat ion p r a -
t iquée d a n s le fleuve, et l 'on obt ient ainsi une fondat ion, 
pa r t i e en métal , partie en bé ton , s u r laquelle on construi t 
ensuite la maçonnerie des p i les . I l f au t employer un ce r -
tain n o m b r e de ces tubes de fonte p o u r cons t ru i re une 
pile de pon t . 

Ce sys tème de fondat ion au ra i t p u , à l a r i gueu r , être 
suivi pour le pont du R h i n . Mais on au ra i t é té entra îné 
ainsi à employer un g rand n o m b r e de tubes , su r tou t pour 
les deux piles extrêmes (culées), qu i doivent avoir chacune 

, 23 mètres de longueur s u r 5 m , 8 de l a rgeu r à leur base . 
Et comme ces tubes ne peuven t être enfoncés que succes-
s ivement , il aurai t fallu consacrer au moins t ro is années au 
t ravai l de la fondation des pi les . 

Telles sont les considérations diverses qui amenèren t les 
ingénieurs du chemin de fe r de l 'Est à chercher u n s y s -
tème nouveau pour la fondat ion des piles du pOnt de Kehl. 
C'est à M. FleUr Saint-Denis , ingénieur p r inc ipa l , que 
revient l ' idée "à\i sys tème t ou t nouveau auquel on a eu 
recours , et qui , grâce au concours des autres , ingénieurs 
at tachés à la direction supé r i eu re ou à l 'exécution des t r a -
v a u x , a rapidement dépassé toutes les espérances que l 'on 
en avait conçues 1 . 

Le système imaginé p a r M. F l eu r Sa in t -Denis et qu ' i l a 
m i s à exécution avec le p lus complet bonheu r , sous la di-
rection de M. Yuignier, ingénieur en chef du chemin de 
fer de l 'Es t , est un perfect ionnement v ra iment capital de la 
méthode dite anglaise, c ' e s t -à -d i re de la fondat ion t u b u -

1. Le personnel dirigeant les travaux du pont de Kehl est ainsi 
composé: MM. Vuignier, ingénieur en chef , Fleur Saint-Denis, ingé-
nieur principal ; M. deSapel, ingénieur brdinai re , MM. Joyaut et de 
France, chefs de section. Le service des machines, représentant plus 
de 170 chevaux-vapeur, est dirigé par .M. Maréchal, inspecteur du 
matériel de la Compagnie de l'Est. 
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184 ART DES CONSTRUCTIONS. 

laire. Au lieu de fa i re passer pa r la même rou te , c ' es t -à -
dire p a r le tube contenant l 'a i r comprimé, et les ouvr ie rs 
et les déblais, ce qui al longe considérablement les m a n œ u -
vres , M. F leur Sa in t -Den is n ' in t rodui t l 'a i r compr imé que 
d a n s le tube où doivent travail ler les ouvr iers , et il fait 
élever l e s déblais p rovenan t du creusage p a r u n e noria 
(puits à roues) qui se m e u t tout s implement au milieu de 
l 'eau. Voici lés disposi t ions pra t iques pa r lesquelles cette 
belle idée a été mise à exécution sur le Rhin. 

On a fait descendre s u r le lit d u fleuve qua t r e caissons 
de tôle, ayan t chacun 7 mèt res de l a rgeur , 5 m ,80 de lon -
gueur 3m ,60 de h a u t e u r . C'est su r ces qua t r e caissons que 
l 'on a bâ t i les 20 m è t r e s de fondation que doit, avoir c h a -
que pile. Mais comment peu t -on fa i re descendre ces qua t re 
caissons à la p ro fondeu r de 20 mètres dans le lit du fleuve, 
p o u r bâ t i r p a r - d e s s u s les fondat ions? Considérons , pour 
le comprendre , u n seu l de ces qua t re caissons, pu isque 
l e s opéra t ions sont les mêmes pour chacun d 'eux. 

Chaque caisson est fe rmé à sa par t ie supé r i eu re , et 
ouver t à sa par t i e infér ieure qui repose , su r le lit du 
fleuve. Il est m u n i de t ro is ouver tures surmontées c h a -
cune d 'un tube ver t ical , c 'es t-à-dire de t ro is cheminées . 
La cheminée du mi l ieu a 1 mètre 5 de diamètre, et se 
p r o l o n g e , à t r avers l ' in tér ieur du c a i s s o n , j u s q u ' à sa 
par t i e infér ieure, c ' e s t -à -d i re qu'elle est en contact avec le 
gravier du fleuve. Elle est occupée p a r l 'eau, et dans son 
in tér ieur se m e u t la noria, qui doit ext ra i re et amener au 
dehors le gravier p rovenan t du creusage. Les deux chemi-
nées latérales ont 1 m è t r e de d iamètre ; c 'est d a n s cet e s -
pace que l 'on envoie l ' a i r compr imé ; c 'est pa r là que s ' in-
t roduisent les ouvr ie rs employés à creuser le sol. 

Voici main tenant la m a r c h e générale d u travail . La f igure 
suivante , qu i représen te l 'élévation de l 'une des têtes du 
pon t et la coupe t ransversa le d 'une pile, faci l i tera l ' intelli-
gence de cet exposé. 

ART DES CONSTRUCTIONS. 

Le caisson, avec les disposit ions que nous venons de 
faire connaî t re , c ' e s t - à -d i r e avec son tuyau central plein 
d 'eau, consacré à l 'extraction des déblais , et ses deux che-
minées latérales p lus petites, dest inées à se rempl i r d 'a i r 
comprimé et à recevoir les ouvr ie r s , est descendu au fond 
du fleuve au moyen de quatre pu i s san tes v i s , de manière 

à venir reposer s u r le fond. P a r l 'une des cheminées l a -
té ra les , on envoie, dans l ' in tér ieur du ca i s son , de l 'a i r 
comprimé, qui , en raison de s a pression p lus forte que 
celle de l 'eau, chasse l'eau de l ' intérieur de ce caisson et 
p rend sa place. Dès lors, les ouvr ie rs peuvent pénétrer 
dans le caisson, qu i ne contient plus que de l 'air comprimé ; 
ils y descendent pa r l 'une des deux cheminées la térales . 



Une chambre d'entrée, m u n i e de s o u p a p e s , permet aux 
ouvr ie r s de s ' in t roduire d a n s l ' in té r ieur de la cheminée et 
du caisson, sans donner i s sue à l ' a i r compr imé qui les 
rempl i t . Arr ivés d a n s le ca i s son , a u t r e m e n t dit s u r le lit 
du fleuve, ils y creusent le sol et je t tent le g rav ie r extrai t , 
sous l'orifice de débouchement du t u y a u cen t ra l , à Uinté-
r i eur duquel joue la noria, q u i recueil le incessamment ces 
débr is pour les re je ter a u d e h o r s , comme d a n s le t ravai l 
ordinai re du d raguage . 

P a r suite de ce fo rage , le caisson descend, p a r son poids , 
de p lus en p lus dans l ' i n t é r i eu r d u t e r r a in . Au f u r et à 
mesure de cet enfoncement d u caisson, on r a j o u t e des a n -
neaux au tuyau d 'ex t rac t ion et aux cheminées la téra les 
afin de les main ten i r t o u j o u r s a u - d e s s u s du n iveau de l ' eau . 
En même temps , et c 'est ici le po in t essentiel à compren -
dre , des maçons , placés à l ' ex té r i eur , je t tent pa r -des sus le 
caisson des pelletées de bé ton qu i sont ma in t enues p a r u n 
cuvelage ou enveloppe en bo i s . Cette maçonner ie , qui doi t 
consti tuer la fondation de l a piles facil i te encore p a r son 
poids la descente de tou t le s y s t è m e . 

C'est pa r ce moyen que l e caisson de tôle s 'enfonce de 
p lus en p lus dans les p r o f o n d e u r s du so l , se r ecouvran t , 
au f u r et à mesure de son e n f o n c e m e n t , d ' u n e colonne so-
lide de maçonner ie en bé ton . Quand on est p a r v e n u ainsi 
à la profondeur de 20 m è t r e s au-dessous du fond d u 
fleuve, on s 'a r rê te : les o u v r i e r s r emp l i s sen t a lors de 
béton l ' intérieur même d u c a i s s o n , et q u a n d ce p lancher 
in tér ieur de béton est p a r v e n u à l 'orifice d e s cheminées 
la téra les , ils se re t i ren t s a n s l e moindre d a n g e r p a r cette 
cheminée. On a , de cette m a n i è r e , cons t ru i t u n e colonne de 
maçonnerie de béton de 20 m è t r e s de p r o f o n d e u r ayan t à 
sa base le caisson m é t a l l i q u e , r empl i lu i -même de béton. 

Le même t ravai l ayant é té fa i t s imu l t anémen t p o u r les 
quatre caissons qui doivent composer l ' une des piles du 
pont , la pile se t rouve ainsi cons t ru i t e en total i té . 

Telle e s t , dans son ensemble , la méthode v ra imen t r e -
marquab le qui a été mise à exécution p o u r l 'édification du 
pon t de Kehl . On comprend toute la supérior i té que p ré -
sente ce système su r la méthode anglaise, c ' e s t - à -d i r e les 
fondat ions tubu la i res . Au lieu d 'enfoncer les tubes succes-
sivement, ce qui au ra i t en t ra îné de g r a n d e s longueur s , on 
enfonce les qua t r e caissons s imul t anémen t , et le t rava i l 
se fai t a insi d ' u n seul coup . C'est encore u n perfect ion-
n e m e n t bien impor tan t p o u r la facil i té des t r a v a u x , que 
d 'avoir séparé le t u y a u se rvan t à l ' ext rac t ion des m a t é -
r i a u x , de celui qu i ser t à in t rodui re les ouvr iers . Le t r a -
vail est ainsi beaucoup accéléré ; et cela, d ' au tan t p l u s que , 
comme il existe deux cheminées p o u r l ' in t roduct ion des 
ouvr iers , l 'une r e s t e t ou jou r s en fonct ion , t and is que l ' au -
t r e se t rouve en répara t ion ou exhaussement . 

Au mois de mai 1859, les qua t r e caissons s u r lesquels 
devai t s 'élever la pilerculée de la r ive f rança ise étaient déjà 
enfoncés à 14 mè t res de p ro fondeu r a u - d e s s o u s du fond 
du fleuve. La pi le-culée de la r ive badoise f u t a t taquée 
dans le mois s u i v a n t ; on obt int a ins i , p o u r ces piles-
cu lées , deux mass i fs de maçonner ie e t de bé ton ayan t 
chacun 7 mè t res de l a r g e , .23 mè t res de long et h a u t s de 
20 mètres . C'est s u r ces blocs q u e l ' on montera les s u p -
por t s du tabl ier , qu i se ron t en g ran i t des Vosges e t de l a 
forêt Noire. 

D 'après le proje t in te rna t iona l , c 'est-à-dire la c o n v e n -
tion en t re la compagnie de l 'Es t et celle des chemins de fe r 
bado i s , les piles e x t r ê m e s , ou culées, deva ien t seules être 
exécutées en maçonner ie : les deux piles in termédia i res 
pouvaient ê t re const ru i tes dans le sys tème des tubes en 
fonte , en fondation comme en élévation. Mais on a r e c o n n u 
en en t ran t dans les détai ls p r a t i q u e s , que des tubes en 
fonte, employés en élévation p o u r cons t ru i re les piles i n -
termédiaires , aura ient u n aspect peu archi tectonique avec 
les pi les-culées construi tes en maçonner ie ; on a donc p r i s 



le par t i de cons t ru i re les qua t r e piles dans le m ê m e s y s -
tème. J 

En résumé , le pon t du Rh in sera composé de cinq t r a -
vées. Les deux t ravées ext rêmes , touchant aux rives f r a n -
çaise et bado ise , et qui seront longues de 26 mè t res c h a -
c u n e , seront m o b i l e s , c ' es t -à -d i re const i tueront deux 
espèces de ponts tournants, qui pe rmet t ron t d ' in te r rom-
pre , quand on le v o u d r a , le passage et la circulat ion su r 
le pon t . La pol i t ique a l l emande , qui a p révu le cas de 
gue r re , a exigé cette d i spos i t ion ; mais le bon sens des 
deux peuples la r e n d r a inut i le . D'ail leurs, avec les moyens 
de g u e r r e que la F r a n c e possède actuellement, ce n 'es t pas 
le passage d ' un fleuve, m ê m e le R h i n , qu i l ' empêcherai t 
d aller chercher ses ennemis s u r une r ive opposée. 

Les t ro is t ravées fixes o n t chacune 56 mè t res de lon-
g u e u r , ce q u i , avec la h a u t e u r des piles de g ran i t qui sup -
por te ron t le tabl ier , p o r t e à 225 mètres la l ongueur to ta le 
du pont du Rh in . 

Les t ravées fixes seront composées de t ro is fermes en 
treillis de f e r ; les pon t s t o u r n a n t s seront composés de t ro is 
fermes, en tôle pleine de 60 mè t res de longueur chacune 

Ce pon t donnera passage à deux voies ferrées . I l p o r -
t e r a , de chaque coté, deux passerel les qu i pou r ron t servir 
aux pié tons . Rien n ' eû t été p lus facile que d 'établ ir au 
heu de cette double passerel le à l 'usage exclusif des p ié -
tons, un passage p o u r les vo i tu res ; mais la Confédération 
germanique s 'y est formel lement opposée ; et c 'est encore 
la u n bien fâcheux témoignage de l ' inexplicable défiance 
de 1 Allemagne contre ses vois ins . 

Tous les t r avaux , dont nous venons de présen te r l ' en -
semble, ont cont inué de m a r c h e r pendant tou te l ' année 
1859 avec la p lus g r a n d e régu la r i t é dans le chant ie r de la 
rive f rança i se du R h i n , qui occupait six cents ouvr ie rs 
Trois machines à vapeur , placées su r des ba t eaux , m a -
nœuvra ien t les machines souff lantes qui envovaient l 'a i r 

comprimé à l ' in té r ieur des caissons et des cheminées laté-
ra les . Des t u y a u x en caoutchouc , renforcés pa r p lus ieurs 
enveloppes concentr iques de toile, dir igeaient l 'a i r à l ' in-
tér ieur des caissons. Une au t re machine à vapeur faisai t 
marche r les norias qui ext rayaient le gravier du fond du 
Rhin. Enf in , des pompes à eau étaient prê tes à ar rê ter tout 
commencement d ' incendie , et il fa l lu t dé jà y recour i r plus 
d 'une fois . 

La figure qui se r t de f ront i sp ice à ce vo lume et qui re-
présente la coupe longi tudinale de l 'une des piles, permet de 
saisir l 'ensemble des opérat ions qu i v iennent d 'ê t re décri tes. 

Nous avons voulu j uge r pa r n o u s - m ê m e de l ' influence 
que doit exercer su r les ouvr ie rs le sé jour d a n s l 'a i r c o m -
pr imé , e t , au mois d 'avr i l 1859, dans une visite de ces 
beaux chant iers à laquelle la compagnie des chemins de 
fer de l 'Est a v a i t convié u n certain nombre d ' ingénieurs et 
de publicistes , nous sommes descendu , en compagnie de 
quelques p e r s o n n e s , dans l ' intérieur de la cheminée et du 
ca isson , qu i se t rouvai t alors à 14 mè t res au-dessous du 
lit du fleuve. 

Un sé jour de trois quar t s d 'heure d a n s cette a tmosphère 
ne nous fit ressent i r aucune impress ion par t icul ière . S e u -
lement , à mesu re que l 'a i r compr imé s 'accumule, pa r le 
jeu des machines soufflantes, dans le long boyau qu i vous 
ser t de p r i son , on éprouve dans les oreilles une légère dou-
leur , qu i provient de ce que la membrane de la caisse du 
t y m p a n est d is tendue, du dehors en dedans , par la d i f fé-
rence de pression entre l 'a i r compr imé à 2 a tmosphères 1 /4 
qui se t rouve à l ' extér ieur , et Pair à la press ion naturel le 
de l ' a tmosphère qu i occupe, d a n s l 'oreille in terne , l ' inté-
r ieur de la caisse du t y m p a n . 

La respirat ion ni la circulation ne sont sensiblement 
modifiées dans l 'a i r comprimé. Nous nous a t tendions à 
constater p lus d ' intensi té dans les sons ou dans les 



b r u i t s , ma i s cette r é s o n n a n c e n 'é ta i t p a s sensiblement 
augmentée . 

Un fai t qu ' i l é ta i t difficile de p révo i r , c 'es t que les com-
bustibles b rû len t dans l ' a i r compr imé p l u s m a l q u ' à l ' a i r 
l ibre . L 'hui le brû lée d a n s les l ampes r é p a n d une telle f u -
mée qu' i l est imposs ib le de s 'en se rv i r , e t qu ' i l f au t em-
ployer , p o u r s 'éc la i rer , la boug i e s téar ique . La t empéra tu re 
dans 1 in tér ieur de cet e space est envi ron 2 à 3 degrés a u 
dessous de celle de l ' ex t é r i eu r . Cela t ient à ce que la t e m -
péra tu re de l 'eau des r i v i è r e s se t rouve t o u j o u r s de que l -
ques degrés in fér ieure à cel le de l ' a i r , et p e u t - ê t r e auss i à 
ce que l 'a i r compr imé e n v o y é p a r les mach ines souff lan tes 
est chargé de v a p e u r d ' e a u . 

Un phénomène s ingu l i e r se p r o d u i t q u a n d on donne 
issue a l 'a i r compr imé p o u r reveni r a u dehor s . L 'a i r R é -
chappan t avec u n e g r a n d e v i tesse p a r l 'orif ice qui lui est 
ouver t , se re f ro id i t s u b i t e m e n t ; dès lors , la v a p e u r d ' eau 
contenue dans cet espace se condense et pa s se à l 'état vé-
siculaire . On se t r o u v e a l o r s p longé dans u n vér i table 
broui l la rd , et dans u n b r o u i l l a r d si épais q u ' o n n 'aperçoi t 
pa s son voisin à quelques p o u c e s de d is tance , e t que la l u -
mière des bougies est à p e i n e percept ible . Comme il fa l lu t 
p r è s d ' u n q u a r t d ' h e u r e p o u r donner i s sue à l 'a i r compr imé 
n o u s demeurâmes tout c e t in te rva l le dans cette espèce de 
nuage , qui n 'é tai t -pas u n brouillard sur, ma i s bien au-des-
sous d u Rh in . 

Telles fu ren t nos i m p r e s s i o n s de voyage d a n s l ' a i r c o m -
pr imé . 

Le pon t d u R h i n se ra t e r m i n é avant la fin de l ' a n -
née 1860. Voici l 'é ta t de s t r a v a u x a u m o m e n t actuel 
c ' e s t -à -d i re à la fin de d é c e m b r e 1859. 

Les qua t re piles q u i d o i v e n t suppo r t e r la total i té d u 
tabl ier sont t e rminées . L e fonçage de la q u a t r i è m e et 
dern ière pile a été a chevé le 2 2 décembre ; la t r o i -

sième avai t été te rminée le 16 novembre . Cette de rn iè re 
opérat ion a été fa i te en 23 j o u r s de t ravai l p o u r les 
maçonner ies , qu i s 'élèvent à env i ron 3000 m è t r e s cubes , 
et en 160 heures de t ravai l effectif p o u r le d r a g u a g e . 
La descente de l ' énorme m a s s e qui const i tue la fonda t ion 
de cette pi le , a été de 10 cent imèt res p a r h e u r e , e t a été 
a r rê tée à 22 mèt res de p r o f o n d e u r sous les eaux a c -
tuel les . 

Le fonçage de la p remière pi le avai t d u r é 68 j o u r s , ce-

lu i de la deuxième pi le , 35 j o u r s , et celui de l a t ro is ième, 

2 5 j o u r s . 
On p e u t j u g e r , p a r les chi f f res qui p récèden t , de la r ap i -

dité d 'exécut ion appor tée à ces t r a v a u x ; ' cet te rap id i té est 
le résu l ta t de l 'expérience acquise et en m ê m e t emps des 
améliorat ions appor tées dans le mode de fonçage . 

A mesure , en effet, que le t ravai l a avancé , la p ra t ique a 
m o n t r é la possibili té de modif ier avec avan tage les d i spo-
t ions adoptées a u début . On peu t r é s u m e r comme il su i t 
l es amél iora t ions réalisées d a n s le cours m ê m e de l 'exécu-
t ion des t r a v a u x : . , 

1° R é u n i o n des caissons et communica t ion ouver te de 
l 'un à l ' au t r e , ce qui facilite beaucoup la survei l lance et le 

' t r ava i l , en pe rme t t an t aux ouvr ie r s de se po r t e r d ' u n ca is -
son dans u n au t r e , su ivant les nécessi tés d u fonçage ; 

2° Suppress ion du coffrage en bois et exécution to ta le de 
la pile en maçonner ie , ce qu i p r o c u r e u n e économie n o t a -
ble , t ou t en augmen tan t l a durée et la solidité de l ' ouvrage . 
Ce ' pe r f ec t i onnemen t est une conséquence d u p r e m i e r , 
ca r i l n ' au ra i t p a s été possible d 'exécuter u n e masse c o n -
t inue de maçonner ie s u r des caissons n o n r é u n i s en t re eux 
d ' une manière invar iable et n ' e n f o r m a n t q u ' u n s e u l ; 

3° Élargissement du pu i t s où se m e u v e n t les d r a g u e s . 
On a donné à ces pu i t s u n e f o r m e elliptique d o n t le g r a n d 
axe est celui de la pile : avec cette d isposi t ion, les d r a g u e s 
ne s 'accrochent p l u s ; 
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4» S u p p r e s s i o n des cheminées en fe r p o u r les pu i t s des 
d ragues , e t m o n t a g e en br iques des pa remen t s de ces pui ts 
ce qui p r o c u r e u n e économie t rès -notab le et beaucoup plus 
de facil i té d 'exécut ion. F F 

On voi t que les t ravaux du pont de Kehl sont un vér i -
table événemen t pour l ' indust r ie . Le système qui vient 
d etre i n a u g u r é constitue, en effet, un remarquab le p r o g r è s 
d a n s 1 a r t de la construction des ponts . La n a t u r e a beau 
mul t ip l ie r les obstacles à l 'exécution des entreprises h u -
maines , la science surmonte toutes ces difficultés p a r le 
n o m b r e et la variété infinie de ses ressources , et des t en -
tat ives qu i au ra i en t apparu comme un rêve aux ingénieurs 
des siècles pas sés , ne sont p lus qu 'un j eu p o u r les hommes 
de no t r e époque . 

Le pont suspendu sur le Niagara. 

On a t e r m i n é en 1859 l ' ouvrage ha rd i qu i devait re l ier , 

S r r l e n t a l i d U î a U t C a û a d a ' l e d e f e r d e 
1 Eta t de N e w - Y o r k a celui du Canada or ienta l . C'était un 
pon t s u s p e n d u qu ' i l s 'agissait de je ter su r le Niagara , à une " 
t r è s - fa ib le d i s tance des célèbres chutes de ce g r a n d fleuve 

. V
x

u d e s c h u t e s ' à a v i r o n 200 pieds p lus h a u t su r la 
r iv ière , ce p o n t ou rai lway, qui est à 250 pieds a u - d e s s u s 
du niveau de l ' eau , paraît absolument incapable de s u p -
por te r le poids d u n e locomotive t r a înan t ses w a g o n s char -
ges de 200 pe r sonnes . Il rempl i t p o u r t a n t cet office chaque 
j o u r . Il est v ra i q u e les voyageurs ne peuvent t raverse r ce 
passage s a n s ê t r e p r i s d 'un véritable ve r t i ge : i ls ont ainsi 
une idée des sensations que devait éprouver le fameux 
acrobate Blondin , quand il accomplissait en 1859, su r une 
corde ro ide t endue au-dessus des cataractes de ce fleuve 

3 
Projet de distribution des eaux dans 

Un g r a n d projet pour l 'a l imentat ion de P a r i s d 'une eau 
abondante et sa lubre est depuis longtemps à l 'é tude. 
En 1858, M. le préfet de la Seine a publié la seconde par-» 
tie. d ' un Mémoire sur les eaux de Paris, qui expose les dis-
positions auxquelles l ' adminis t ra t ion semble s 'ê tre a r rê tée 
en vue de cette g rande ent repr ise . Ces disposit ions cons i s -
teraient à faire a r r iver à P a r i s , au moyen d ' un aqueduc 
cont inu, les eaux d 'une petite r ivière nommée la Somme-
Soude. 

Le Mémoire sur les eaux de Paris, publ ié p a r les soins 
de M. le préfet de la Seine, est une œuvre qui sera sou-
vent consultée et méditée. Nous croyons donc devoir en 

la ville de Paris. 
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enthousiaste et les f réné t iques h o u r r a s de milliers d 'Amé-
r icains . 

Le pont suspendu du Niaga ra est à deux étages, ce qui 
lui donne au tan t de fixité qu 'on en peut a t tendre du pont 
le mieux suspendu , et lu i pe rme t de rés is te r à l 'action des 
t ra ins ainsi qu ' à la violence des ouragans . Lor squ 'un t r a in 
chargé de marchand i ses cha rge le pon t du poids de 
326 tonneaux , la dépress ion est seulement de 10 pouces. 
Sa longueur est de 800 p ieds . Les câbles de suspension 
sont en fils d 'acier . 

Le pon t infér ieur sert p o u r le passage des piétons, des 
cavaliers, des voi tures , e tc . Le pon t supér i eu r est exclusi-
vement réservé aux convois de chemin de f e r . Depuis 
qu'i l est achevé, aucune détér iorat ion ne s 'est produi te , 
nul le répara t ion n ' a été nécessaire . Le cons t ruc teur mon t r e 
même une telle confiance d a n s son œuvre , qu ' i l sout ient 
que l 'usage ordinaire n e peu t a l térer sensiblement ce 
magnif ique pon t suspendu . 



offrir u n e analyse aux lec teurs de Y Année scientifique. Nous 
avions commencé cette a n a l y s e , q u a n d n o u s avons t rouvé 
d a n s les publicat ions de la Société des ingénieurs civils, ce 
m ê m e t ravai l exécuté avec u n soin et u n ta lent r e m a r q u a -
bles pa r un ingénieur d ' u n g r a n d mér i te , M. Gui l laume. 
Nous prenons donc le pa r t i d e reprodu i re ici cette analyse 
qui ne laissera r i en à dés i re r p o u r l 'objet que n o u s avons 
en vue, c'est-à-dire pour d o n n e r u n e idée exacte du p ro je t 
actuellement à l ' é tude, r e la t ivement à la d is t r ibut ion des 
eaux dans P a r i s . 

«Le Mémoire de M. le préfet de la Seine comprend, dit 
M. Guillaume, donnant l 'analyse de ce document , six cha-
pitres, qui embrassent l 'ensemble des dispositions arrêtées 
pour la dérivation des eaux , leur distribution et le système 
des égouts. 

Observations préliminaires. — Les immenses travaux accom-
plis dans l'antiquité pour la conduite et la distribution des 
eaux de Rome sont décrits avec quelque détail dans le Mé-
moire de M. le préfet de la Seine. On ne pouvait choisir un 
exemple plus capable d'exciter l 'émulation et de faire conce-
voir des vues élevées sur l 'ensemble des travaux qui sont né-
cessaires pour assainir une grande capitale. 

D'après Frontin, curateur des eaux sous Néron et Trajan, 
neuf dérivations en aqueducs couverts, de 418 kil. de longueur, 
dont quarante-neuf sur arcades, amenaient chaqué jour à Rome 
1 488 000 m. c. d'eau pour une population qui n'est pas exac-
tement connue aujourd'hui, ma is que les évaluations modernes 
les plus larges estiment à 1 200 000 âmes; c'était donc au moins 

'1200 litres par habitant. Cette masse d'eau équivaut à neuf 
fois le débit total du canal de l'Ourcq ; elle e s t à p e u près égale 
à celui de la Marne en été. 

Aujourd'hui encore , la ville de Rome use de quelques-uns 
des vieux aqueducs res taurés , exhaussés ou complétés. Les 
trois dérivations qui subsistent donnent ensemble plus de 
180 000 m. c. pour une population de 170 000 habitants , soit, 
1060 litres par tête. 

Ainsi, dit M. le préfet , ni l a capitale de la F rance , ni ceHe 
de l 'Angleterre, ne peuvent comparer, même de loin , leurs 
richesses en eaux publiques à celles qu'avaient réunies les an-

ciens Romains, à celles même qui ont été recueillies, comme 
débris d'héritage, par leurs successeurs. 

Le volume d'eau dont Par is dispose actuellement est de 
133 000 m. c. seulement par jour , savoir : 

1° Canal de l'Ourcq . . . . . . . 110 000 
2° Pompes à feu de Chaillot, du Gros-Caillou et du 

pont d'Austerlitz 20 000 
3° Sources de Belle ville et des prés Saint-Gervais . . . 500 
k° Sources de Rungis dérivées par l 'aqueduc d'Ar-

cueil 1600 
5° Puits de Grenelle 900 

Soitl23 litres par individu pour une population de un million 
200 000 âmes. 

Cette eau n'arrive en général qu'à une hauteur insuffisante; 
un cinquième de la ville est inaccessible à 1' eau de l'Ourcq; et, 
sur les quatre autres cinquièmes, deux seulement peuvent re-
cevoir cette eau au niveau des étages supérieurs des maisons. 

L'eau d'Arcueil, celle des sources du Nord et surtout celle 
du puits de Grenelle, ont plus d'élévation que l'eau de l 'Ourcq; 
mais le volume en est si peu considérable qu'on n'en saurait te-
nir aucun compte pour alimenter les trois autres cinquièmes 
de la surface de la ville, qui comprennent la moitié de sa po-
pulation. Quant à l'eau de la Seine, le volume actuel en est 
.également insuffisant. 

Une augmentation de 100 000 m. c. d'eau saine, pure et 
fraîche, portant de 123 à 215 litres le contingent moyen de 
chaque habi tant , a paru suffisant pour compléter la distribu-
tion actuelle. Cette eau doit pouvoir être amenée à l'altitude 
de 80 mètres au moins au-dessus du niveau de la mer. 

Cela posé, M. le préfet discute les moyens dont on peut dis-
poser pour amener ce volume d'eau à cette hauteur. Ces moyens 
sont au nombre de trois : les machines hydrauliques, les ma-
chines à vapeur, la gravité. 

On avait proposé l'emploi des turbines d'abord en établis-
sant un barrage spécial en Seine, puis en utilisant le barrage 
de la Monnaie. Ce système est repoussé par le motif que le tra-
vail moteur de ces turbines serait presque nul pendant les 
crues , et qu'il serait nécessaire pour assurer la distribution 
d'organiser en outre un service de niâchines à vapeur pou-
vaut au besoin élever la masse totale des eaux demandées 
fleuve, 
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Les machines à vapeur sont également écartées, en prenant 
pour exemple les nouvelles machines de Chaillot, où des acci-
dents nombreux ont failli bien souvent interrompre le service. 
On serait conduit, pour être à l'abri de ces accidents, à avoir 
un nombre de machines au moins double de celui dont le t ra-
vail incessant est indispensable. Pour élever les 100 000 m. c. 
aujourd'hui nécessaires, il faudrait neuf machines de cent 
chevaux, qui devraient être doublées par une seconde ligne 
de neuf autres machines ou même par une troisième ligne sem-
blable, si comme à Chelsea, on jugeait utile de tripler le nom-
bre des appareils. 

Le second inconvénient qu'on oppose aux appareils éléva-
toires à vapeur, c'est d'exiger une dépense journalière très-
considérable. 

i Lorsqu'une nation, une grande cité, veut pourvoir à l'un 
de ces besoins publics qui sont également impérieux dans 
toutes les vicissitudes de sa destinée, dans la prospérité comme 
dans les revers , s'il se présente deux moyens praticables : 
l 'un réclamant tout d'abord des frais élevés et un puissant 
effort, mais ne chargeant l 'avenir lointain que d'une faible 
dépense d'entretien et d'une médiocre sollicitude; l ' au t re , 
moins dispendieux au début, mais grevant chaque année, 
chaque jour , d'un lourd fardeau financier et de soins multipliés 
et attentifs ; cette nation ou cette cité ne peut hésiter à préférer 
le premier moyen, pour peu qu'elle ait la conviction de sa 
propre durée , le souci de sa gloire et le sentiment de ses de-
voirs envers les générations à venir. » 

Outre les inconvénients particuliers à l 'un ou 1 autre sys-
tème des machines, l'eau de la Seine, même en amont du con-
fluent de la Marne, ne réunirait pas les qualités qui paraissent 
essentielles, et qu'on ne saurait lui donner; le filtrage, en effet, 
rendrait à l 'eau sa limpidité, mais il ne la dégagerait pas des 
substances hétérogènes qui y sont dissoutes, et il n'en pourrait 
changer la température. 

M. le préfet s'arrête donc au système de dérivation de sources 
par un aqueduc, système qui a servi de base au projet définitif 
de M. l ' ingénieur en chef Belgrand. 

Etudes définitives. Les recherches de sources présentant les 
conditions convenables de qualité, de volume et d'altitude, se 
sont étendues à l'ensemble du bassin de la Seine. Elles ont été 
rendues très-rapides par l'emploi de l'appareil d'analyse hydro-
timétrique de MM. Boutron et Boudet. Les résultats donnés 

par cet appareil pour les eaux actuelles de Paris sont les sui-
vantes : 

Eau de Grenelle 9 à 11 degrés. 
— de Seine 17 à 20 — 
— d'Ourcq » 31 — 
— d'Arcueil » 37.5 — 
— des prés Saint-Gervais » 76 — 
— de Belleville s 155 — 

Il est résulté des expériences de M. Belgrand que l'eau qui , 
à sa source, ne marque que 18 degrés au plus à l'hydrotimètre, 
ne perd dans son cours aucune partie des sels calcaires qu'elle 
contient ; au delà de ce degré, l'eau devient incrustante et ce 
défaut s'accroît rapidement à mesure que la proportion des sels 
calcaires augmente. Cette limite de 18 degrés est également 
cQnvenable au point de vue de la salubrité des eaux. 

Il y a donc lieu de fixer à 18 degrés le maximum hydrotimé-
trique des eaux de sources à dériver vers Paris. 

Le bassin de la Seine, dont Paris occupe à peu près le centre, 
comprend les trois étages jurassique, crétacé et tertiaire, 
composés chacun d'un certain nombre de couches perméables 
et imperméables. 

Les eaux qui tombent sur les terrains perméables ne de-
meurent point à la superficie; elles gagnent les couches infé-
rieures, et y forment des nappes souterraines, qui n'arrivent à 
la surface qu'en un petit nombre de points situés au fond des 
vallées, là oii le sol s'abaisse au-dessous du niveau de la 
nappe en donnant naissance à des sources abondantes et inta-
rissables. 

Celles que reçoivent les terrains imperméables, au contraire, 
coulent rapidement à la surface de ces terrains dans tous les 
plis qu'ils présentent, et forment ainsi une multitude de sources 
torrentielles, que la moindre pluie gonfle et trouble, que la 
moindre sécheresse fait tar ir . 

Si la couche perméable est de peu d'épaisseur, son influence 
régulatrice se fait peu sentir , et le régime des sources tient le 
milieu entre ces deux termes extrêmes. . . 

Il fallait donc chercher dans les couches perméables les 
plus puissantes quelques grandes sources, de qualité homo-
gène, de volume constant. 

Les sources de la craie et des terrains jurassiques rem-
plissent seules ces conditions. Celles de terrain jurassique 
étant mises de côté à cause de leur éloignement, les recherches 



devaient être circonscrites à la zone, encore très-vaste, limitée 
par l'affleurement du terrain crétacé. 

Les grandes sources de la craie ajoutent de puissants ra-
meaux à chacune des branches maîtresses du fleuve ; l'Yonne, 
la Seine proprement dite, l'Aube, la Marne, l'Aisne et l'Oise". 

Des considérations relatives au tracé de l 'aqueduc ont fait 
écarter les sources de l'Aisne et de l'Oise. Restaient donc celles 
de la Seine avec ses affluents, l'Yonne et l'Aube, et celles delà 
Marne, les deux seules rivières qui, au sortir du terrain cré-
tacé, se dirigent presque en droite ligne sur Par is . 

Dans le premier groupe, les sources de la Yanne pouvaient 
être dirigées par la vallée de l'Yonne et la vallée de la Seine ; 
dans le second, celles de la Somme-Soude pouvaient être déri-
vées par la vallée de la Marne. 

Une dernière comparaison a fait donner la préférence au se-
cond groupe, qui donne les eaux les plus pures, pouvant 
d'ailleurs arriver au point le plus élevé et le plus convenable 
pour la distribution. 

Mais avant de prendre un parti définitif, on a voulu s 'assu-
rer que les terrains tert iaires plus voisins de Par is ne conte-
naient pas des sources équivalentes et plus faciles à dériver. 

A l'exception de quelques sources que reçoit le Loing, et qui 
eussent pu apporter leur contingent à la dérivation de la Vanne, 
les eaux du terrain tertiaire, dans la vallée de la Seine, sont, 
ou altérées par la tourbe, ou trop calcaires ou séléniteuses, ou 
enfin d'un volume insuffisant ou irrégulier. 

Dans la vallée de la Marne , au contraire, le Sourdon, l'une 
des sources du Cubry, dont le degré hydrotimétrique est de 20 
ou 21 degrés, pourra verser 8640 m. c. par vingt-quatre heures 
dans l'aqueduc delà Somme-Soude. Plus près de Paris, laDhuis, 
affluent du Surmelin, mesurant 23 degrés, ajoutera 23 000 m. c. 
à ce volume, sans que le mélange dépasse la limite hydroti-
métrique admise en principe. 

11 ne s'agit pas d'introduire purement et simplement dans 
un aqueduc de dérivation les eaux de la Somme-Soude. On 
n'éviterait pas-ainsi les inconvénients qui doivent faire écarter 
de la consommation les eaux de rivière. La région très-per-
méable que sillonnent les vallées de la Somme et de la Soude 
recouvre une nappe d'eau continue.. Toute dépression de ter-
rain assez profonde pour entamer le niveau de cette nappe en 
fait jaillir des sources plus ou moins abondantes. Pour se pro-
curer des eaux aussi pures qu'abondantes dans les vallées de 

la Somme et de la Soude, il suffira donc de creuser, à quel-
que distance, des tranchées ou des tunnels jusqu'au sein de la 
nappe d'eau qui s'étend sous le pays entier, et de créer ainsi , 
par ce drainage énergique, des sources artificielles qui seront 
dirigées à l 'origine de l'aqueduc de dérivation. Les quantités 
d'eau qui seront ainsi recueillies ne peuvent être mesurées 
d'avance; mais il y a toute probabilité que ces contrées si 
sèches à la surface, alors qu'elles renferment intérieurement 
un lac d'eau excellente, fourniront , sans qu'on doive voir 
diminuer sensiblement les rivières , tout ce qu'exige la con-
sommation parisienne. 

Le débit des sources de la Somme et de la Soude ne saurait 
donner en aucune façon la mesure de la puissance du réser-
voir commun. Ces sources n 'épanchent, en effet, que des filets 
supérieurs qui s 'en échappent, et leur volume n'est qu'un in-
dice bien insuffisant des quantités d'eau qu'un drainage pro-
fond peut en faire écouler. 

D'après les observations faites sur l 'ensemble du bassin de 
Pa r i s , on peut présumer qu'à l'époque des jaugeages, en oc-
tobre 1855, les eaux de la Somme-Soude étaient à peu près au 
point le plus bas qu'elles atteignent si ce n'est une fois ou 
deux par siècle. Or, isolément jaugées, les seules sources 
éparses le long du cours des deux rivières depuis Somme, Sous 
et Soude jusqu'à Conflans, débitaient ensemble 100742 m. c. 
par vingt-quatre heures. Certainement, si l'on avait pu pénétrer, 
par un profond drainage, au sein même de la nappe souterraine, 
on eût obtenu des quantités d'eau bien plus considérables, et 
constaté la possibilité d'emprunter l 'alimentation de Paris à 
cette nappe, non-seulement sans l 'épuiser, mais encore sans 
l 'atténuer très-sensiblement. 

Les sources de la Somme et de la Soude se sont mal défen-
dues contre la continuation de la sécheresse en 1858 ; les plus 
hautes se sont tar ies , celles d'aval ont été considérablement 
appauvries. 

Les sources qui ont cessé de couler montrent l'eau à fleur 
de te r re , elles accusent ainsi le niveau de la nappe, qui a 
baissé de 0m.80. Ce fait prouve qu'en pratiquant dans les val-
lées de la Somme et de la Spude, pour les prises d'eau de la 
dérivation, des tranchées dont la profondeur sera calculée 
d'après l'expérience de 1858, on pénétrera la nappe en un 
point peu éloigné du sol, où nulle sécheresse ne la pourra tar ir . 

Si l'on voulait se contenter, d'ailleurs, de dériver une 



•pôrtion seulement, par exemple, la moitié de ce que dé-
b i ten t , à l 'étiage, les sources dont la réunion à Conflans 
forme la Somme-Soude, des auxiliaires sont ménagés par le 
projet de dérivation dans d'autres sources reconnues aux envi-
rons ou sur le passage de l 'aqueduc marchant vers Paris. Ce 
sont d 'abord, près du village des Vertus, les sources de la 
Berle, affluent de la Somme-Soude, dont le débit , mesuré 
en 1857, a été trouvé égal à 14000 m. c. d'eau par vingt-quatre 
heures. Puis le Sourdon, dont la source jaillit , près de Sainte 
i\artin-d'Ablois , d'un amas de meulières que supportent des 
couches d'argile et de marne vertes où n'apparaît que le gypse • 
ses eaux marquent 20 à 23 degrés à l 'hydrotimètre, et coulent 
avec une abondance de 8000 à 9000 m. c. par vin°-t-quatre 
heures. ° H 

Enfin la Dhuis , qui débite 28000 à 35 000 m. c. par v ingt -
quatre heures; son eau marque 23 degrés à l 'hydrotimètre-
mais elle peut encore former, avec celle delà vallée de S o n W 
Soude, d e l à Berle et du Sourdon, un mélange convenable, 
dont 1 indication hydrotimétrique moyenne oscillerait entre 
17 et 18 degrés. Quant à la température, elle serait constam-
ment comprise entre 10 et 12 degrés. 

Nous arrivons à la description des travaux qu'exigera cette 
grande dérivation. 

Des aqueducs de prise d'eau seront construits latéralement 
a la Somme, à la Soude, et aux petits affluents, le ruisseau 
du Mont et le Popelet; puis au ruisseau des Vertus au 
Sourdon et à la Dhuis; et enfin, selon les besoins, à la Coole 
et a la Vaure. Le développement de ces ouvrages atteindra 
70000 mètres. 

L'aqueduc proprement dit au ra , depuis le point ou se réu-
niront les aqueducs de prise d'eau jusqu'à son point d'arrivée 
a Paris su r les hauteurs de Belleville, une longueur de 
183 294 mètres. 

L'aqueduc s'étendra constamment en tranchée ou en souter-
ra in , et enterré d'un mètre au minimum. A la traversée des 
vallées, il sera porté sur des arcades lorsque la hauteur de ces 
arcades ne devra pas excéder 10 mètres. Pour franchir les val-
lées plus profondes, on emploiera des syphons. 

A partir de son point de départ l 'aqueduc se dirige au nord-
ouest à travers les plateaux crayeux de la Champagne, dont il 
perce en souterrain les longues collines, pour aller joindre les 
coteaux tertiaires de la Brie sur le versant gauche de la vallée 

de la Marne, aux environs d'Ëpernay, après avoir franchi le 
col de Cramant, par un souterrain de 4405 mètres en pleine 
craie. Il traverse ensuite le Cubry par unsyphon de 765 mètres 
et reçoit sur l 'autre versant les eaux du Sourdon. De ce point, 
il suit la rive gauche de la Marne, à mi-coteau, au-dessus du 
chemin de fer de Strasbourg. Mais peu après l'entrée de l'a-
queduc dans le département de Seine-et-Marne, on rencontre 
plusieurs promontoires qui obligent à quitter le coteau et à 
établir plusieurs souterrains. A Chalifet, l 'aqueduc traverse la 
Marne, et suit le plateau de la rive droite jusqu'à son arrivée 
au réservoir de Belleville. 

La longueur totale de l 'aqueduc se décompose comme 
suit : 

Le nombre des souterrains sera de . 
Id. des passages sur arcades de 
Id. des siphons 
Id. des ponts 

De son origine, à Conflans, jusqu'à l 'embouchure de la con-
duite de la Dhuis, la galerie aura l m .50 de largeur e t2 m . 10de 
hauteur. De ce point à Paris, elle aura une section circu-
laire de 2m.10 de diamètre. Les siphons se composeront de 
deux conduites en fonte de l m .00 de diamètre dans la partie 
supérieure, et l m .06 dans la partie inférieure. 

La pente de l 'aqueduc sera de 0m.10 par kilomètre. 
La pente de charge pour les siphons est évaluée à 0m .66 

par kilomètre. 
Il suit de là que le plan d'eau, qui sera à la cote 106m.38 

à Conflans, descendra de 18™.06 dans les 175 987m.65 d'a-
queduc à air libre, et de 4m.82 dans les 7306m.20 de siphons; 
ce qui donne une pente de charge totale de 22m.88, et une 
altitude finale, à l'arrivée au réservoir, de 82^.50, dépassant 
ainsi de 32 mètres le niveau des eaux du canal de l'Ourcq ou 
bassin de la Villette, et de 8m.20 les réservoirs supérieurs de 
Passy. 

La dépense de ce grand ouvrage est évaluée à 26 millions de 

En tranchée. . . . 
En souterrain 
Sur arcades . 
En siphon 

Total 

141,316m.15 
28,546 60 

6,123 90 
7,306 20 

183,293 85 



f rancs , soit envi ron 104 700 f rancs par kilomètre, compre-
nant : 

Pour t r avaux 18,824,700 f r . 
Pour indemni tés d 'expropria-

t ion d 'une zone de 10 mèt -
res et s o m m e à valoir . . . 7,175.300 

Total 26,000,000 

Ce chiffre de prévision a été 
porté à 30,000,000 

sur l 'avis du conseil généra l des ponts et chaussées. 

Distribution des eaux anciennes et nouvelles. Il y a à faire une 
remarque t r è s - impor t an t e : c'est que le p r o j e t a pour but uni-
que de desservir l ' enceinte actuelle de Par i s , et que le jour où 
la ville s 'étendrait j u s q u ' a u x fortifications, en doublant sa sur-
face, en a joutant à sa population quatre cent mille âmes dès 
aujourd 'hui , un mi l l ion peut-être avant la fin du siècle, Un 
supplément considérable d'alimentation, à une tout autre alti-
tude, deviendrait év idemment nécessaire. 

Or, nous sommes à l a veille de réaliser cette hypothèse, 
pour laquelle on p révo i t que la dérivation de la Yanne de-
viendra à son tour indispensable ; et encore la distribution 
laisserait à sec q u e l q u e s sommets de la zone excentrique, no -
tamment celui de la b u t t e Montmartre, qui s'élève à 129 mètres ; 
celui du plateau de Belleville, qui monte à 128 mè t r e s ; celui 
du contre-fort deGen t i l l y , qui arr ive à 76. Aussi est- i l indiqué 
éventuellement q u ' o n pourrai t , pour desservir ces localités, 
dériver la Dhuis et le Sourdon à une plus g rande hau teur par 
un aqueduc spécial, ou même recourir aux sources, bien plus 
éloignées, du te r ra in ju rass ique . 

En se bornant donc à l 'enceinte actuelle, Pa r i s recevra après 
l'exécution des t r a v a u x u n volume d'eau total de 208 000 m. c. 
par 24 heures, savo i r : 

Par l ' aqueduc de dérivation . . 
Pa r le canal de l 'Ourcq . . . . 
Par les sources du Nord et de 

Rungis e t du pu i t s de Gre-
nel le . . . 

100,000 m. c. 
105,000 

3,000" 

Le p ro je t d o n t M . l ' i n g é n i e u r G u i l l a u m e a t r a c é l ' a n a -
lyse qu i p r é c è d e , s o u l è v e p l u s i e u r s d i f f icu l tés et fai t na î t r e 

des ob jec t ions de p l u s d ' u n g e n r e . C 'est l ' œ u v r e , u n peu 
absolue, d ' u n hydrau l i c i en déc idé , qui t ient dans u n e m é -
fiance, p e u t - ê t r e i n j u s t e , l ' emplo i des m a c h i n e s et de t o u t 
outi l lage mécan ique . Les i n g é n i e u r s q u i app réc i en t au-
j o u r d ' h u i à l eu r vér i t ab le v a l e u r l a p u i s s a n c e des appare i l s 
mécan iques et o n t u n e conf iance mér i t ée d a n s l a cons tance 
et l a r é g u l a r i t é de l e u r f o n c t i o n n e m e n t , o n t v ivemen t 
comba t tu le p ro je t de M . B e l g r a n d . N o u s n ' a v o n s p a s à 
nous p r o n o n c e r en t r e ces d e u x opin ions , e n t r e les deux 
s y s t è m e s don t elles p r e s c r i v e n t l ' adopt ion p o u r le service 
f u t u r des eaux d a n s P a r i s . Mais n o u s c r o y o n s u t i le , d ' u n 
a u t r e c ô t é , q u e les l e c t e u r s de ce recuei l a i en t sous les 
y e u x les a r g u m e n t s i n v o q u é s p a r l ' u n et l ' a u t r e p a r t i . 
C 'est ce q u i n o u s engage à r a p p o r t e r , à l a su i te de l ' a -
na lyse d u Mémoire de M. le p ré fe t de la S e i n e , u n e c r i -
t i que qu i en a é té publ iée p a r u n de n o s p l u s s a v a n t s 
p r o f e s s e u r s de mécan ique , p a r M. F a u r e , p r o f e s s e u r à l 'É-
cole cen t r a l e des a r t s et m a n u f a c t u r e s , d o n t c h a c u n c o n -
na î t l ' e s p r i t j ud ic ieux . N o u s a l lons donc r a p p o r t e r , p o u r 
f a i r e su i te au p récéden t t r ava i l , les obse rva t ions d e 
M. F a u r e , p ré sen tées à l a Société d e s i n g é n i e u r s civils à la 
su i te d u t r ava i l de M. G u i l l a u m e . De cet te m a n i è r e , nos 
l ec teurs a u r o n t sous les y e u x t o u t e s les p ièces de cet im-
p o r t a n t p r o j e t de science et d 'u t i l i té p u b l i q u e . 

« Le conseil municipal du département de la Se ine , dit 
M. Faure , étudie en ce moment une question des plus considé-
rables, et le chef de l 'administrat ion par is ienne, par uue ini-
tiative qu'on ne saurait trop louer, a cru devoir l ivrer au public 
u n document des plus remarquables sur cette quest ion. 

Sur ma proposition, vous avez bien voulu reconnaî t re que la 
Société des ingénieurs civils devait étudier le Mémoire de 
M. le préfet su r les eaux de Par i s . 

Il m'a semblé dès lors que, pour m a par t , j 'accomplirais un 
devoir en venant vous présenter une discussion consciencieuse 
sur quelques-uns des points t ra i tés dans le document admi-
nistratif livré à la publicité par son auteur . 



Par une délibération du 13 janvier 1855, 3e conseil muni-
cipal a constaté : 

« Que, dans le régime actuel, les eaux de Paris ne satisfont 
pas aux besoins de ses habitants; 

« Que, d 'après les recherches entreprises par M. l'ingé-
nieur Belgrand, il serait possible de conduire des plateaux de la 
Champagne à Paris, par un système d'aqueducs en maçonnerie 
et de conduites métalliques, et moyennant une dépense qui ne 
dépasserait pas 25 millions de f rancs , une eau pure , claire, 
fraîche et abondante, a une altitude de 80 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, qui permettrait la distribution de cette eau 
dans tous les quart iers de la ville et à tous les étages des 
maisons. 

« Dans la double hypothèse de la dérivation et de la distri-
bution complète projetées, le système actuel des galeries 
d'égout de Paris devrait être modifié et é tendu, et il importe 
fort d'arriver à des conditions meilleures, sous le rapport des 
fosses d'aisances et des divers modes employés pour les 
vidanges. 

Il est utile de signaler d'abord les limites étroites dans les-
quelles le conseil a entendu circonscrire cette délibération : 

Sur le chef d'insuffisance du régime actuel, sur celui des 
besoins non satisfaits par ce régime, elle est catégorique : on 
doit donc admettre qu'il y a, sur ces deux points, force de 
chose jugée et bien jugée. Il suit de là qu'il serait superflu, 
tout au moins , de chercher à établir des faits tendant à une 
conclusion plus ou moins contradictoire. 

Donc la question reste entière à cette heure, et nous sommes 
en présence d'une solution indiquée, mais non d'une solution 
sanctionnée par un vote des juges naturels en l'espèce. 

Le premier chapitre de ce mémoire est intitulé: Observations 
préliminaires. Ce t i t re est, en réalité, un exposé des motifs 
destiné à justifier la solution acceptée par M. le préfet et par 
lui présentée au conseil. 

Après quelques phrases élégantes consacrées au rappel des 
travaux hydrauliques des nations anciennes de l'Orient, après 
une juste admiration donnée à « des ruines sublimes, à des 
restes impérissables, » mais à des ruines enfin... , M. le préfet 
fait un magnifique résumé des gigantesques travaux par les-
quels la Rome des Césars s'était donné des quantités d'eau 
luxuriantes. Il constate néanmoins que ce qui ne devait pas 
périr a péri . . . . Donc il établit de fait, et dès le début, une 

première critique contre la donnée principale, contre l 'argu-
ment majeur à l'appui du projet qu'il va développer. Mais l'im-
mortalité n'est pas du domaine humain, et il convient d'ad-
mirer la grandeur de l 'œuvre qui, après une destruction par-
tielle, subsiste assez forte et grande encore pour alimenter une 
ville de 180 000 âmes, en lui donnant un volume d'eau que les 
populations modernes n 'ont pas songé à demander à leurs 
édiles. 

N'oublions pas, toutefois, que les souverains pontifes ont dû 
dépenser des millions pour restaurer seulement, pour recréer 
une faible partie des ouvrages hydrauliques de la Rome anti-
que, et fournir à la Rome sacrée ce splendide contingent de 
1060 litres par jour et par hab i tan t , lequel représente 
12 pour 100 seulement de la quantité fournie jadis par les 
Césars à la ville immortelle. 

Si grandioses et si solides qu'aient pu être ces travaux des 
Romains, ils étaient périssables, ils ont péri . . . . et il devient 
peut-être inexact de dire en termes absolus : « Les aqueducs 
ont le privilège de l'éternelle durée, s 

C'est ici le lieu de remarquer, en passant, que les plus élevés 
entre les réservoirs de Rome ancienne ne dépassaient pas une 
altitude de 61 mètres au-dessus du niveau de la mer, à 47 mè-
tres au-dessus des eaux du Tibre. Ainsi, tandis que la hardiesse 
romaine n'avait pas voulu imposer aux conduites de distribu-
tion une charge excédant 47m-66> le projet de M. le préfet de 
la Seine ne craint pas de faire peser sur ces conduites une 
colonne d'eau dont la hauteur approche de 55 mètres. Or, si 
l'on songe à la fréquence des avaries dans les conduites qui 
descendent aujourd'hui des bassins deChaillot sur les Champs-
Elysées, on est conduit à redouter les conséquences de l'énorme 
pression voulue par le projet en discussion. C'est vous dire, 
messieurs, qu'il faudra se demander si l'altitude de 83m.56 est 
une nécessité, ou seulement une surabondance au-dessous de 
laquelle il serait sage d'abord, et facile ensuite, de rester, tout 
en atteignant le but proposé, à savoir : fournir de l 'eau au 
plus haut étage des maisons situées sur les points culminants 
de la grande enceinte parisienne. 

Je dois signaler encore avec des paroles empruntées au 
Mémoire le fait suivant : « Chaque réservoir considérable re-
cevait l 'eau de deux conduites, afin que, l'une venant à faire 
défaut, l 'autre maintînt la permanence du service. » 

Or, le projet présenté dans la limite si grosse, cependant, 



des dépenses prévues (30 millions de francs), est loin de satis-
faire à cette condition,puisque l'alimentation du réservoir-tête 
des buttes Ghaumont est confiée à un aqueduc unique. Ne 
penserez-vous pas avec moi, messieurs, que pour rester consé-
quent avec les desiderata du projet de dérivation, il serait in-
dispensable de fractionner rigoureusement et continûment en 
deux artères, tout au moins, la voie d'accession des eaux aux 
réservoirs qui les doivent livrer à la capitale? 

Mais, d'autre part , cette nécessité ne saurait être satisfaite 
sans un accroissement considérable de ce chiffre de 30 millions 
de francs, que, l 'autre jour, un des plus compétents entre nous 
disait être très-certainement inférieur au chiffre réel des dé-
penses qu'absorberait la réalisation du projet de dérivation tel 
qu'il a été conçu et exposé. 

Gela dit, j 'admettrai comme très-probable, si l'on veut, bien 
que problématique encore, le succès des drainages profonds 
qui doivent conduire au cœur des nappes souterraines dont 
la Somme-Soude ne serait qu 'un faible indice, un filet supé-
rieur, parce que je me sens porté à avoir foi dans les vastes 
études d'hydrographie géologiques dues à M. Belgrand. 

Je supposerai d'abord, mais sans l 'admettre cependant, que 
la dérivation proposée amènerait le prix prévu de 30 millions 
de francs, 100 000 mètres cubes d'eau pure, claire et fraîche, 
au réservoir de Belle ville, 'et avec tout cela, je sens me revenir 
en mémoire le mot de Franklin, et je suis tenté de l'appliquer 
à la ville de Par is : 

« Ne' pourrait-elle pas avoir payé trop cher son sifflet? » 
A savoir : ce ruisseau débitant un mètre cube par seconde, 

et qu'on a trop pompeusement voulu appeler «un fleuve d'eau 
pure et fraîche, » cheminant par monts et par vaux, tantôt 
sur de belles mais coûteuses arcades, tantôt caché sous le sol, 
tantôt engouffré dans un siphon avec mille périls divers, mille 
chances d'engorgement ou de rupture, venu de si loin cepen-
dant pour faire concurrence au vrai fleuve qui débite par se-
conde en étiage 75 mètres cubes d'une eau excellente. 

C'est vous dire, messieurs, que je me permets de croire que 
la vraie, la bonne solution du problème posé par M. le préfe t : 
amener sur les hauteurs de Paris 100 000 mètres cubes de bonne 
eau n'est pas dans une imitation, glorieuse sans doute, mais 
un peu trop servile, des œuvres de Rome ancienne ; je pense, 
au contraire, qu'il y a lieu de dire : Soyons de notre temps, et 
songeons que chaque époque pour satisfaire aux mêmes be-

soins, doit demander des voies nouvelles, des moyens autres, 
à des solutions propres, à des matériaux différents, à des appa-
reils distincts; suivre le progrès enfin quand celui-ci est réel, 
incontestable, au lieu de reculer, en dédaignant les créations 
du siècle, en s'effrayant, avant examen suffisant, d'une fragi-
lité prétendue, contredite par de nombreuses et puissantes 
expériences acquises, poursuivies, continuées, à la satisfaction 
des populations et au grand profit des deniers de tous. 

Il s'agit de prouver ces prémisses en faisant voir que la ville 
de Paris, « sans renoncer à la conviction de sa propre durée, 
au souci de sa gloire, au sentiment de ses devoirs envers les 
générations à venir, » peut dédaigner à son tour les solutions 
antiques, en leur préférant les moins coûteuses et non moins 
bonnes solutions modernes, en se disant avec une conscience 
parfaitement calme : 

Si les Romains avaient connu la machine à vapeur et les 
engins élévatoires qu'elle anime à peu de frais relativement, ils 
auraient, pour sûr, préféré le système qu'elle implique à leurs 
impérissables aqueducs. 

A ce sujet, je vous prie de me permettre une courte digres-
sion qui me paraît pouvoir être un utile enseignement. 

Plaçons-nous au chevet de Saint-Eustache, et regardons, à 
droite" ce bâtiment sans nom, auquel le populaire infligea 
plaisamment, dès l'origine, le nom de fort détaché ou de fort 
de lahalle; à gauche, les nouveaux pavillons des halles cen-
trales. 

Celui-là, c'est de l 'antique! à peine déguisé, ma foi, car on 
le pourrait croire découpé dans les thermes de Julien ; les pa-
villons à gauche, c'est le présent, le siècle avec la matière qu'il 
a su appliquer à ses besoins actuels d'espace, d'air et de lu-
mière, avec ses conditions nouvelles de légèreté élégante et 
forte, et d'économie tout ensemble. 

Est-ce qu'elle ne vous semble pas c soucieuse de sa gloire, » 
et de ses deniers et de son bien-être en même temps, la nation, 
la ville qu ia eu le courage d'esprit d'interrompre brusquemen t 
une œuvre commencée, mais irrationnelle; qui a su saisir au 
passage (vous savez d'où elle est partie) une solution actuelle, 
bonne et neuve; qui n 'a pas craint de dire carrément aux ré-
novateurs de l 'ancien . Yous n'irez pas plus loin I 

Que cette leçon d'hier soit présente à l'esprit de tous, mes-
sieurs, et l'on se méfiera du parti pris à priori! 

Marchons donc, et entreprenons de prouver que l'exécution, 



aux ans de grâce 1859 et suivants. . . , d'un aqueduc more ro-
mano, serait une faute sérieuse pour une ville que la Seine 
traverse. 

Établissons d'abord le prix de revient comparatif entre le 
mètre cube d'eau amené à Par i s par la dérivation projetée et le 
mètre cube d'eau puisé dans la Seine, et élevé à l 'altitude vou-
lue au moyen de machines à vapeur conduisant des pompes. 

• M. Faure entre ensuite dans le détail des prix de revient du 
mètre cube d'eau dans les deux projets. Il arr ive aux résultats 
suivants : 

1° Par aqueducs, 102 f rancs le mètre cube ; 
2° Par machines, 460 francs . 
C'est-à-dire que le deuxième projet donnerait de l 'eau dans 

les mêmes conditions, en amenant une économie de 55 pour 
100, ce qui fait sur 100 000 mètres cubes d'eau par jour une 
économie annuelle de 2 044 000 francs. 

Si considérable que soit ce chiffre d'épargne, il ne représente 
cependant que le moindre, peut-être des arguments à faire va-
loir contre le projet de dérivation et en faveur du projet d'élé-
vation d'eau par machines. 

En effet, M. Faure développe qu'avec le projet par machines 
on pourra : 

1° Augmenter de 1/3 la production; 
2° Fractionner les eaux de façon à ne pas élever la totalité'à 

83™.50, d'où résulterait une économie considérable ; 
3» On n'est à l 'abri de la rupture de la conduite par l 'inva-

sion, ou bien encore par la malveillance des populations aux-
quelles on enlève leurs sources; 

4° On n'a pas toutes les incertitudes que M. le préfet recon-
naît lui-même dans son projet. 

Il y a plus : admettant le succès, mais envisageant les diffi-
cultés, qui donc pourrait aujourd'hui, et avec quelque certi-
tude, dire à quel jour, dans quelle année, à quel prix, les 
buttes Chaumont verront arriver les 100 000 mètres cubes 
espérés? 

A ces formidables inconnues, si l'on oppose le temps, bien 
connu, suffisant et nécessaire pour établir des machines à va-
peur, des pompes, des conduites de refoulement, des bassins, 
des réservoirs, sur un périmètre donné, on est fondé à dire 
avec confiance, avec certi tude, et sans alea : 

Deux ou trois campagnes au plus, et vous pourrez voir tom-
ber chaque jour dans vos réservoirs supérieurs 100 000 

OU 200 000 mètres cubes (plus si vous voulez) d'eau pure et 
claire : car vous pourrez demander à la Seine un, deux mètres 
cubes par seconde, ou plus encore, sans que nul songe à se 
plaindre, à se dire déshérité. 

Soixante-trois lieues d'aqueducs à construire, la nécessité de 
doubler presque ce développement, si, en imitant les grandes 
œuvres de la Rome antique, on veut imiter aussi sa sage pru-
dence, avec des difficultés avouées, voilà des motifs très-puis-
sants contre le projet de dérivation ; mais ils ne sauraient dis-
penser de répondre aux objections qui peuvent être faites contre 
le système d'élévation d'eau par machines à vapeur. 

Delà le devoir d'examiner, de discuter les objections faites à 
ce projet par M. le préfet de la Seine, qui d'ailleurs se rédui-
sent presque à une seule. 

Elle consiste dans le récit, plutôt amoindri que chargé, des 
ennuis, des mécomptes, des accidents successifs éprouvés dans 
l'installation des deux machinés-de Chaillot, l'Aima et l'iéna, 
système Cornwall, devant produire trois cent quatre-vingt-dix 
chevaux, et élever 34 000 mètres cubes d'eau par vingt-quatre 
heures, au jour encore problématique où l'on aura pu arriver 
à les faire fonctionner avec une simultanéité régulièrement 
continuée. 

M. Faure signale pourquoi ces machines ne rendent pas le 
travail qu'on pourrait demander à leur consommation. Il fait 
voir ensuite que la plupart des compagnies anglaises ou amé-
ricaines, qui desservent des villes à consommation plus con-
sidérable que Paris, ont résolu la question par le projet des 
machines. 

Ainsi rétorquées, les objections contre l'élévation d'eau par 
machines restent sans force, si je ne me suis pas abusé ; mais en 
dehors du point de vue mécanique, il en existe d'autres que je 
vais examiner. 

On veut livrer à la consommation parisienne de l'eau pure, 
claire et fraîche. Nous devons donc rechercher si l 'eau de la 
Seine, prise en amont de Paris, peut satisfaire à ces trois con-
ditions : pureté, clarté, fraîcheur. 

Or, voici ce que nous lisons dans le Mémoire de M. le préfet : 
a L'eau de la Seine ne contient aucune substance minérale 

insalubre ou incommode ; mais elle est toujours chargée, même 
au-dessus de P a r i s , de matières organiques dans une assez 
large proportion, s 

Ailleurs et dans le même document : « Le goût des popula-



tions ne s'y trompe guère . . . . Toutes choses égales d'ailleurs, 
l'eau la moins saturée de sels calcaires est ordinairement celle 
que le public préfère. L'eau de Seine, par exemple, dont le degré 
(hydrotimétrique) moyen est de 17 ou 18 degrés, au pont d'Ivry, 
JOUIT D'UNE JUSTE CÉLÉBRITÉ : elle est aujourd'hui mise au pre-
mier rang des eaux de Paris, soit par les consommateurs, soit 
par les industriels; e t , çn effet, il n'en faudrait pas chercher 
d'autre. . . . si elle n'était presque toujours trouble, trop chaude 
ou trop froide, et altérée dans sa qualité même par des détritus 
organiques, s 

Ailleurs encore : <r L'indication hydrotimétrique moyenne 
du mélange des eaux dont l 'énumération précède, et de celles 
des vallées de la Somme et de la Soude, oscillerait entre 17 et 
18 degrés. 

« L'eau ainsi cotée est excellente pour la consommation et 
bonne pour tous les usages domestiques. » 

Relativement à la « proportion large » de matières organi-
ques contenues dans l'eau de Seine, au pont d'Ivry, je réponds 
à cette assertion en empruntant au premier et au deuxième 
Mémoire de M. le préfet une analyse très-complète, présentée 
par M. Belgrand, et dans laquelle on lit : 

Seine, matières organiques, traces sensibles. 
Sourdon, traces à peine sensibles. 
Entre ce mot : TRACES, inscrit dans une analyse complète 

tenant compte du milligramme par rapport au l i t re , et ceux : 
« assez large proport ion, » dont a parlé le Mémoire préfecto-
ra l , il y a un t rès-grand écart , ce me semble. De plus , le 
Sourdon contient, lu i aussi, des traces de matières organiques, 
et les porterait à l 'aqueduc projeté, auquel il doit fournir 
9000 mètres cubes sur 100 000. 

Ainsi , au point de vue de l 'hydrotimétrie, aussi bien qu'à 
celui de la pureté, l 'eau de Seine prise à Ivry marche de pair, et 
cela d'une façon absolue, avec l'eau que conduirait à Paris 
l 'aqueduc projeté. 

Abordons maintenant la condition clarté. 
Sur ce chef, M. le préfet reconnaît que le filtrage rend à l'eau 

sa « limpidité ; » mais il a cru pouvoir ajouter : 
a La pratique en grand du filtrage appliquée à l 'eau d'un 

fleuve aussi limoneux que la Seine est d'un succès au moins 
douteux. » 

C'est là, qu'il me soit permis de le faire remarquer, une as-
sertion gra tu i te , peut-être même inexacte, d'abord parce que 

la Seine , avant d'avoir reçu les eaux de la Marne, n'est pas 
exceptionnellement limoneuse, si je ne me trompe ; et en-
suite parce que l'assertion dont il s'agit est contredite par 
les résultats de filtration en grand obtenus chaque jour, et 
depuis longtemps, avec les bassins de filtrage des grandes 
villes. • . ' 

Ainsi , rien n'autorise à croire et à dire que le filtrage en 
rrrand doit réussir moins heureusement à Paris que dans l 'une 
quelconque des villes indiquées, s'il est appliqué aux eaux de 
la Seine prises en amont du pont d ' Ivry, et si les filtres sont 
bien établis, bien entretenus. 

Donc, et en se bornant à imiter une pratique journalière, en 
vigueur dans beaucoup de localités déjà, on obtiendra chaque 
jour en eaux filtrées aussi complètement qu'on le voudra les 
100 000 mètres cubes demandés, et il ne me reste qu'à exami-
ner, en la réduisant à ses termes vrais, la condition de fraîcheur, 
ce grand desideratum inscrit au programme de M. le préfet de 
la Seine. 

Les usages domestiques, le blanchissage du linge, les ser-
vices publics ou privés d'arrosage, l ' industrie tout entière 
enfin, n'ont nullement besoin que l'eau qui leur doit être li-
vrée ait une température inférieure à 15 degrés, par exemple. 

A l'homme seul et aux animaux, il importe que la tempéra-
ture de l'eau destinée à étancher leur soif n'excède pas 12 de-
grés ; et il serait prudent, au point de vue de l'hygiène, que 
les liquides qu'ils consomment ne fussent jamais pris à plus 
basse température. 

Si donc nous fixons à 5 litres par jour et par habitant la 
quantité d'eau à boire qui doit être livrée à une ville de un 
million deux cent mille âmes pour la boisson quotidienne des 
hommes et des animaux qui vivent à Paris, nous aurons cal-
culé bien largement, je crois, la quantité d'eau FRAÎCHE qu'il 
est très-désirable de pouvoir livrer à Par is pendant les jours 
d'été, alors que le thermomètre se maintient à 15 et 30 degrés. 
C'est donc en tout 6000 m. c. ou 6 pour 100 du volume que 
l'on veut conduire au réservoir de Belleville, et 2 et demi 
pour 100 du volume total dont disposera la ville de Paris. 

Le nombre des jours de l'année pendant lesquels la tempé-
rature des eaux de la Seine, à Paris, dépasse 15 degrés, n'ex-
cède pas cent vingt. 

Yoici donc comment se présente la question : 
Pour livrer à Paris, dans une année. 6000 —120 — 720 000 m. c. 



d'eau, au-dessous de 15 degrés, faut-il dépenser chaque année 
2 040 000 francs ? 

Soit 2 f r . 83 par mètre cube d'eau fraîche désirée, 
ou 0 f r . 002n par l i t re; ou 0 f r . 015 par habi tant par jour 

pendant cent à cent v ing t jours . 
Or, d 'après les calculs contenus aa Mémoire, <£ les habi tants 

de Paris payent annuel lement , pour leur consommation d'eau, 
7 290000 f r . pour 1380 000 m. c., » — soit plus de 5 fr . par 
mètre cube. 

Les usines terminées, on pourra i t l ivrer les 100 000 m. c. à 
raison de 10 centimes, 15 centimes au plus, au rez-de-chaussée 
de chaque maison. 

M. le préfet aurai t cer ta inement raison d 'aff i rmer que, dans 
le réservoir, l 'eau doit se maintenir à une tempéra ture peu 
inférieure à celle de la r iv ière , si cette eau , avant d 'ar r iver au 
réservoir, ne devait pas courr i r dans une conduite de refoule-
ment d 'une assez belle longueur , quoi que l 'on fasse. Mais 
pendant ce voyage à t r ave r s une conduite métallique et par 
conséquent conductrice, la température de l 'eau ne peut man-
quer de s'abaisser t rès-notablement , et l 'eau doit arr iver très-
sensiblement rafraîchie. P u i s elle au ra à circuler dans les con-
duites de distribution, métall iques encore, et t rès-bonnes con-
ductrices; elle se m e t t r a bientôt et se maint iendra en équilibre 
de température avec le mil ieu ambiant , soit à 10 ou 12 degrés , 
si ces conduites sont assez profondément enfouies dans le sol 
ou suspendues aux pieds-droits des voûtes d 'égouts . Elle a r -
rivera donc t rès-suff isamment f ra îche au rez-de-chaussée des 
maisons, aux bornes-fontaines, à tous les orifices de jai l l isse-
ment. » 

« C'est au moment où il allait jouir d 'une victoire achetée 
par de longues années de lut tes et de persévérance que la 
mort vient d'enlever M. Brunei fils. Son Great-Eastern n 'étai t 
pas seu lement : à flots, il é t a i t ' a r m é , il nav igua i t , et par 
le peu qu'il venait de fa i re , le succès de cette idée si con-
testée était désormais assuré. Les gens du métier n 'en doutent 
plus. Toutefois, et comme si la fortune avait pr is un malin 
plaisir à contrar ier jusqu'au bout les desseins d'un homme qui 
avait passé sa vie à la braver, il a fallu qu'au jour du t r iomphe 

1 un accident déplorable vînt en obscurcir l 'éclat*. C'est d ' au -
tant plus à regret ter que cet accident nuira pendant quelque 
temps au moins à la réputation du Great-Eastern. On aura beau 
dire aux gens que les circonstances qui ont produit l 'explosion 

1. L'auteur fait allusion ici à l'explosion de l'une des chaudières du 
Great-Eastern, événement arrivé dans les premiers jours de l'essai de 
ce navire en mer. 

m a r i n e . 

Le Great-Eastern. 

M. Xavie r R a y m o n d a pub l i é , d a n s le Journal des Débats, 
u n e not ice fo r t i n t é r e s san te s u r le Great-Eastern ( Lévia-
than), don t n o u s avons pa r l é d a n s le vo lume précéden t de 
ce recue i l , et q u i es t a r r ivé en f in a u t e r m e des expér iences 
p r é l imina i r e s auxquel les il deva i t ê t re s o u m i s . A p r è s avoi r 
p a y é u n j u s t e t r ibu t d 'éloges à l ' i ngén ieu r B r u n e i , qu i a 
cons t ru i t ce géan t des n a v i r e s , M. X . R a y m o n d p o u r s u i t 
en ces t e r m e s : 
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de l 'une de ses cheminées sontcomplétement indépendantes des 
idées qui ont servi de base à sa construction, on ne vous croira 
pas, quoique cependant ce soit la vérité. Tous ceux, et le 
nombre en est g rand , qui sont incapables d'avoir une opinion 
éclairée sur les mérites ou sur les défauts d'un navire ; tous 
ceux, et le nombre en est plus grand encore, qui se posent en 
gens sensés, parce qu'ils condamnent toutes les nouveautés 
même sans les connaître, et qui croient faire preuve de pru-
dence ou de sagesse parce qu'ils se défient de tou t , même de 
ce qui n'est pas , tous ces gens-là diront pendant longtemps 
encore que le Great-Eastern est un navire qui n'est pas sûr, 
et qu'il faut attendre avant d'oser lui confier sa malle et sa 
personne. 

<r Ce qui est vrai , cependant, c'est que si le malheureux 
aocident arrivé à bord de ce navire prouve quelque chose pour 
ou contre lu i , c'est sa merveilleuse et incroyable solidité. On 
a calculé, autant du moins qu'il a été possible de faire ce cal-
cul , que le récipient qui a sauté devait contenir au moment 
de l'explosion une trentaine de tonnes d'eau tellement sur-
chauffées qu'elles devaient équivaloir, comme puissance de 
destruction, à autant de tonnes de poudre à canon. Or, si ce 
calcul est exact, il en résulte que le Great-Eastern offre aux 
passagers des garanties de solidité que ne possède aucun des 
navires qui flottent ou qui ont flotté sur les eaux, car il est' 
plus que probable que les plus grands et les plus puissants 
des navires après le Great-Eastern, le Duc-de-Wellington an-
glais , ou la Bretagne f rançaise , par exemple, deux Vaisseaux 
à trois points et de 130 canons chacun, n'auraient pas pu ré-
sister à un pareil choc et eussent sombré avec tout leur équi-
page moins d'une demi-heure peut-être après l 'accident. A bord 
du Great-Eastern il n 'y a guère eu que l'ébénisterie, des glaces 
et des cristaux qui se soient ressentis de la secousse ; la coque 
et le squelette du navire ont reçu le coup presque sans qu'il y 
paraisse. 

« Le Great-Eastern est le plus grand , le plus solide, et très-
certainement aussi le plus rapide de tous les bâtiments de mer 
que les hommes aient jamais contruits. I l a de tête en tête sur 
Î4! pont 692 pieds anglais (presque 217 mètres) de longueur, plus 
que le double du vaisseau à trois ponts la Bretagne, ou, si vous 
l'aimez mieux, plus que lamoitié du développement du château 
des Tuileries depuis le mur extérieur du pavillon Marsan jus-; 
qu'au milieu du pavillon de l'Horloge. Il a de largeur hors 

membrures 83 pieds, et hors roues 114, ces t -a-di re que les 
rues les plus larges de Paris seraient trop étroites pour le lais-
ser passer, même le boulevard de Sébastopol, car il s en fau-
drait encore presque de 7 mètres. Le creux ou la hauteur du 
pont au-dessus de la quille est en moyenne de 60 pieds, a 
peu près autant que les maisons les plus élevées de Pans . Le 
diamètre de ses roues est de 56 pieds, c'est-à-dire que, cou-
chées par terre dans le sens horizontal, elles «ouvriraient une 
superficie presque égâle à celle du cirque des Champs-Ely-
sées. Tout est à l 'avenant dans ce gigantesque navire, et 1 on 
ne sera pas étonné d?apprendre que , par suite, il peut loger 
dans des conditions de bien-être et d'espace qu'on ne saurait 
trouver ailleurs : 800 passagers de première classe, 2000 de 
seconde et 1200 de troisième; soit un total de 4000 passagers, 
indépendamment de 400 hommes d'équipage. Un officier des 
plus compétents de notre marine concluait, après l'avoir 
étudié avec soin, qu'il serait possible d'y embarquer 15 000 hom-
mes de troupes passagères, plus que ce qu'il est question 
d'envoyer en Chine. Le nombre des rivets employés dans sa 
construction est de plus de 3 millions; la quantité du fer est 
du poids de 120 000 tonnes , et son tonnage offre une capacité 
de 22 500 tonnes. 

« La force et la solidité incomparables du Great-Eastern 
résultent du système qui a été adopté pour sa reconstruc-
tion, système unique, sans précédent encore dans la ma-
rine, et auquel nous ne connaissons rien d'analogue parmi les 
travaux des ingénieurs que le pont tubulaire jeté par sir Ro-

' bert Stephenson sur le détroit de Menai. Dans la réalité, j e 
Great-Eastern a deux coques, qui sont comme le derme et l'é-
piderme de ce Léviathan des mers; seulement ces deux coques, 
formées de plaques de fer laminé d'une épaisseur de trois 
quarts de pouce, sont séparées entre elles par un intervalle 
d'une largeur moyenne de plus d 'un pied et maintenues à cette 
distance par des cornières de fer qui composent au navire , 
dans leurs alvéoles complètement fermées les unes par rapport 
aux autres , une immense ceinture de sauvetage d'un dévelop-
ment de plusieurs kilomètres. Enfin, pour assurer la rigidité 
et l'ensemble de tout l'édifice, il est divisé intérieurement, et 
d a n s le sens de sa largeur, par les cloisons de dix comparti-
ments étanches; dans le sens de sa longueur, par deux m u -
railles de fer parallèles à la quille, de 350 _ pieds de long cha-
cune et qui s 'élèvent, comme les cloisons transversales, 
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jusqu'à la hauteur du pont supérieur, lequel est lui-même à 
double fond, comme la carène du navire. 

« On ne saurait calculer ce qu'un pareil système de con-
struction , mû par des vitesses comme celles que l'on attend 
du Great-Eastern, doit présenter de force de résistance contre 
les coups de lames ou contre les conséquences d'un échouage. 
Ce qui est certain néanmoins, c'est que cette force dépasse 
prodigieusement tout ce qu'on a vu jusqu'ici , et l'accident 
même qui s'est produit à bord a été la t r i s te , mais évidente 
preuve de l'incroyable force qui lie toutes les parties du Great-
Eastern. Ainsi donc, que les gens timides se rassurent , que 
les détracteurs passionnés de tout ce qui est nouveau ne s'em-
pressent pas d'admirer leur propre sagesse, le Great-Eastern 
est en réalité le plus solide de tous les navires qui sont sur les 
flots, et par-dessus le marché il possède, grâce à ses dimen-
sions , un avantage précieux pour tous ceux qui craignent le 
mal de mer : dans la traversée qu'il a faite de la Nore à Port -
land, par un gros t emps , qui , sur tout autre navire , aurait 
cruellement éprouvé les estomacs délicats, il paraissait ne rien 
ressentir de l'agitation des flots; sur les cinq ou six cents per-
sonnes qui étaient à son bord, il n 'y a pas eu un seul malade 1 

« On espère de grandes vitesses et des qualités nautiques 
exceptionnelles, sinon même tout à fait nouvelles, du Great-
Eastern. La puissance de ses machines donne une base légi-
time aux conjectures que l'on forme sur le premier point. 
Elles représentent, en effet, une force nominale de 2600 chevaux, 
de vapeur, qui devront développer dans les calculs du construc-
teur une force effective de 12 500 chevaux. On compte beau-
coup aussi, pour utiliser autant qu'il sera possible cette énorme 
puissance, sur la combinaison qui l 'a répartie entre les deux 
systèmes des roues et de l 'hélice. Chacun a ses avantages ; 
pourra-t-on réunir ceux des deux? Ce qui est acquis toutefois', 
c'est que, à moins d'accidents à peu près impossibles à pré-
voir, de deux machines qui n'ont aucun organe commun entre 
elles, il en restera tou jours au moins une capable de fonc-
tionner, d'autant plus que chaque machine se compose elle-
même de plusieurs également indépendantes les unes des 
autres, bien que travaillant sur le même arbre de couche, 
quatre pour l'appareil à roues, six pour l'appareil à hélice. On 
se promet que les deux appareils, fonctionnant ensemble, 
pourront imprimer au navire une vitesse de 15 et même 
16 nœuds, soit 28 à 29 kilomètres par heure. 
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« Les résultats obtenus par la première course du Great-
Eastern justifient presque ces calculs, si l'on tient compte des 
circonstances défavorables dans lesquelles l'expérience a été 
faite. Placé dans les conditions de son chargement normal , le 
Great-Eastern devrait t irer 22 pieds d'eau de l'avant et 27 de 
l'arrière. Or le défaut de profondeur de la Tamise avait imposé 
la nécessité de ramener le tirant d'eau du navire à une 
moyenne de 23 pieds, ce qu'on a obtenu en le laissant presque 
lëge, et en faisant porter sur l 'avant la plus grande partie 
des poids qui avaient été déposés de ses cales. Pa r sui te , il 
était, comme disent les marins, sur le nez, et le différenciomètre, 
au lieu de 5 pieds d'immersion de plus à l 'arr ièïe , indiquait 
au contraire que l'arrière était enfoncé de 10 pouces de moins 
dans l'eau que l'avant. Autre conséquence, c'est que les pales 
des roues n'entraient pas dans la mer autant qu'elles auraient 
dû le faire; c'est que l'hélice, qui doit être noyée, émergeait 
ses branches de 3 ou 4 pieds au-dessus du niveau des flots. 
Autre circonstance, enfin , qui n'était pas moins défavorable à 
la vitesse, c'est que la prudence avait ordonné, sur un fleuve 
aussi fréquenté que la Tamise, avec un navire dont on ne con-
naissait pas les qualités, avec des machines qui fonctionnaient 
sérieusement pour la première fois, de réduire considérable-
ment leur action et de ne les faire travailler qu'avec la moitié 
ou tout au plus les deux tiers de leur puissance. 

s Dans le plus grand effort qu'elles aient fait pendant cette 
traversée, ces machines, qui sont calculées pour donner, la 
machine à roues 14 tours et la machine à hélice 53, n'en ont 
donné, la première que 8 et un quart, la seconde que 32. Dans 
ces conditions, cependant, le Great-Eastern a parcouru une 
distance bien connue et mesurée régulièrement de 15 milles 
marins en 58 minutes, ce qui équivaut à une'distance de 
12 nœuds 4 dixièmes, ou presque 23 kilomètres à l 'heure. C'est 
un résultat qui autorise à compter que, dans les conditions de 
chargement normal, le Great-Eastern pourra obtenir 2 ou 
peut-être 3 nœuds de plus, c'est-à-dire tout près de 30 kilo-
mètres par heure, ce qui est à peu près la vitesse des trains 
omnibus sur les plus grandes lignes de nos chemins de fer. 
Quant à la voilure qu'il porte sur ses 7 mâts, et qui présente 
au vent une superficie de 6500 mètres carrés, il est sans doute 
inutile de dire qu'elle n'ajoutera rien à la marche du navire. 
C'est même une question de savoir si elle sera jamais utile à 
quelque chose, sauf le cas bien peu probable où les deux appa-

rv. 13 



reils à roues et à hélice se t rouveraient tous les deux hors de 
service à la fois. Pour le reste, la voilure ne sera peut-êt re 
qu 'une entrave apportée à la marche. 

t Pour qu 'une voile serve à quelque chose sur un bâtiment 
à vapeur , il faut que la force du vent soit assez considérable 
pour imprimer par elle-même au bât iment une vitesse de pro-
pulsion au moins égale à celle qu'il reçoit de son appareil mé-
canique ; dans ce cas, la voile n 'augmente pas la vitesse, mais 
elle soulage la machine dans ses efforts, ce qui est quelque 
chose. Mais, étant donné un navire qui file régul ièrement , au 
moyen de ses machines, 15 ou 16 nœuds, il faudrai t que le 
ven t soufflât avec une force qui emporterai t les voiles, pour 
que 6500 mètres carrés de toile déployée sur les vergues fus-
sent utiles à quelque chose. Cependant, comme le Great-
Eastern est destiné à t ransporter des passagers, comme ceux-ci 
ne croient pas encore aux navires sans voiles, et comme, après 
tout, la mâture fai t très-bien au point de vue pit toresque, il y 
a peut -ê t re des ra isons spécieuses pour la conserver. Le plus 
sage néanmoins serait d 'amener cette mâture sur le pont et 
d 'envoyer ses voiles dans les soutes, en a t tendant que les cir-
constances permissent d'en ret irer quelque service ; le Great-
Eastern n 'y perdrai t certainement r ien de sa vitesse et de sa 
facilité d 'évolutions. 

« Pour ce qui est des autres qualités nautiques»qu'on espère 
de lui , la solution du problème est beaucoup moins avancée. 
Toutefois il a fai t dès sa première course des preuves qui doi-
vent encourager ses admirateurs. Ainsi il est bien acquis 
maintenant par l 'aisance avec laquelle il a manœuvré dans les 
passages étroits et encombrés de la Tamise, qu'il est parfaite-
ment en main , qu ' i l gouverne avec une sûreté et u n e rapidité 
remarquables . S'il est vrai, comme le rapporte une des corres-
pondances écrites à bord , et nous n 'avons aucune raison pour 
douter du fait, s ' i l est vrai que le soir où il est venu prendre 
son mouil lage de la Nore il ait fait son évolution, qui consis-
ta i t à faire un demi - tou r sur lui-même, en décrivant un arc de. 
développement, on doit lui compter cette bril lante manœuvre 
pour u n véri table exploit. J 'a i navigué il y a douze ou treize 
ans, je suis r evenu de Macao à Suez su r une corvette à vapeur 
de 220 chevaux, qui était alors considérée comme un spécimen 
assez honorable de notre matériel naval pour qu'on f û t allé le 
mont re r en Angleterre, et je me rappelle t rès-bien que notre 
excellent Archimèéle décrivait, pour vi rer de bord, même pa r le 

plus beau temps, un arc de cercle qui avait plus de deux milles 
de développement, et cependant il n 'avait pas le t iers de la 
longueur du Great-Eastern. Je sais que depuis lors nous avons 
construit des navires qui manœuvrent avec beaucoup plus de 
facilité que tArchimède, et que l 'emploi de l'hélice part iculiè-
rement a communiqué au gouvernai l une puissance dont nos 
prédécesseurs n 'avaient même pas idée; je crois cependant que 
très-peu de navires aujourd 'hui gouvernent et évoluent avec 
l 'aisance et la sûreté qu'accusent les premiers essais du Great-
Eastern, et qu'il doit à la combinaison toute nouvelle de son 
double appareil à roues et à hélice. > 

Appareil de M. de La Ronce pour mesurer la vitesse 
des courants sous-marins. 

La m e s u r e des c o u r a n t s à l a surface" et à d ive rses p r o -
fondeu r s de la m e r , a p ré sen té j u s q u ' i c i les p l u s g r a n d e s 
diff icultés. U n ense igne de va i s s eau de la m a r i n e f r a n -
çaise, M. d& La Ronce , a imag iné u n t r è s - i n g é n i e u x m o y e n 
d 'obteni r cette éva lua t ion , et M. F r o m e n t a app l iqué avec 
beaucoup de succès les idées de M. de La Ronce , en c o n -
s t r u i s a n t , d ' a p r è s ses i nd ica t ions , u n appa re i l a u q u e l on 
peut d o n n e r le n o m de calculateur des courants. 

Un co rps p e s a n t j e té à la m e r cède à l ' impu l s ion suc-
cessive des d ive rs c o u r a n t s s o u s - m a r i n s qu ' i l t r a v e r s e , 
su ivan t la force re la t ive de c h a c u n d ' eux . Si , p a r u n e 
cause quelconque, ce c o r p s v i en t à s 'é lever d ' u n e cer ta ine 
p r o f o n d e u r à fleur d ' e a u , il é p r o u v e r a d a n s son t r a j e t , l ' e f -
fet relatif du c o u r a n t de l a m a s s e s u p é r i e u r e . Mais on sa i t , 
d ' u n a u t r e côté, q u ' u n c o r p s cède à l ' ac t ion r é s i s t an t e qu ' i l 
r e n c o n t r e avec d ' a u t a n t p l u s d e fac i l i té que le r a p p o r t de 
sa m a s s e avec sa s u r f a c e es t p l u s pe t i t . Se f o n d a n t s u r ce 
p r inc ipe , M. de La R o n c e se se r t , p o u r a p p r é c i e r l ' in ten-
sité des c o u r a n t s m a r i n s , de deux m a s s e s t r è s - inéga les , et 



dont le volume diffère essentiel lement d a n s leur r appor t 
avec la sur face . 

Le calculateur des courants de M. de La R o n c e se c o m -
pose d 'un corps à peu p r è s sphér ique , s u r m o n t é d 'une g i -
r o u e t t e ; à l ' in té r ieur se t rouve une boussole enfermée 
dans une caisse les tée . L a g i rouet te est fixée au milieu d 'une 
a r m a t u r e en cuivre q u i suppor t e u n a réomètre , et son axe 
passe par u n e r o u e hor izon ta le et dentée qui peu t recevoir 
u n l inguet . Tout l ' appa re i l est soutenu pa r la dr isse du 
pavillon et pa r deux fils conducteurs qu i pa r t en t d 'une 
pile vol taïque placée à b o r d , et , pa s san t ensemble pa r un 
des b ras de l ' a r m a t u r e , v iennent about i r à des é lec t ro -a i -
m a n t s placés au cen t r e de l ' i n s t rumen t . 

P o u r faire f onc t i onne r cet i n s t r u m e n t , il suff i t de le j e -
te r à la mer a rmé de ses fils conduc teurs , qui se déroulent 
su ivant la p ro fondeu r à laquelle on désire reconna î t re le 
courant . En cédant à l ' impu l s ion , et avan t que l 'apparei l 
éprouve les effets du c o u r a n t , la girouet te se place d a n s la 
direction de la r é s i s t a n c e qu i se r t , p o u r ainsi d i re , de 
point fixe au tour d u q u e l - t o u r n e la girouet te . P o u r con-
na î t re la direction de l a g i rouet te dans les diverses p r o -
fondeurs , il suffi t de m e t t r e en j e u les leviers qu i fixent en 
même temps la g i roue t t e et la boussole d a n s l eu r s pos i -
t ions respectives, de f a ç o n qu 'en t i r an t l ' apparei l de l 'eau 
on puisse voir l ' angle f o r m é pa r la girouet te et la ligne 
n o r d et sud . 

L' ingénieux i n s t r u m e n t proposé pa r M. de La Ronce a 
été soumis à diverses expériences à b o r d des bâ t iments 
de l 'É ta t ou du c o m m e r c e , et ces expériences ont fourn i 
d 'excellents résu l ta t s . Ce nouvel appare i l pe rme t t r a de r é -
soudre , su r la d i rect ion et l ' intensi té de beaucoup de cou-
r a n t s sous -mar ins , u n g r a n d nombre de ques t ions qui i n -
téressent la navigat ion , et su r lesquelles on n ' a pu recueillir 
encore aucune donnée p réc i s e , fau te de moyens d 'obse r -
vation. 
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Le loch-sondeur et moyens de diminuer les abordages en mer. 

» 

M. Laboulaye a publ ié , dans le bulletin de-la Société 
d 'encouragement , un cour t r a p p o r t su r le loch-sondeur ima-
giné, depuis p lus ieurs années dé jà , p a r un capi ta ine au 
long cours , ML Pécoul , et su r un moyen que propose le 
même mar in pour d iminuer la f réquence des abordages en 
mer . 

On sait que le loch don t on fait usage su r les navi res à 
voiles est une planche t r iangula i re pourvue d ' un lest, et 
qui , jetée dans la m e r et s ' y tenant verticale, fourn i t , pa r 
la résis tance de l ' eau qu i s 'oppose à son mouvemen t , u n 
point fixe qui permet d 'es t imer la vitesse du navire p a r le 
déroulement d ' u n e corde attachée à ce loch. La longueur 
de cette corde, pour l 'un i té d u temps , donne le nombre de 
nœuds qui représente la vi tesse du navire , car ce t e rme de 
nœuds, us i té dans la mar ine , n 'est que l 'uni té spéciale qui 
a été choisie d ' après les interval les m a r q u é s de cette m a -
nière sur la corde du loch. C'est cet ins t rument que M. Pé-
coul a modifié pour le r e n d r e susceptible d 'effectuer des 
sondages sans a r rê te r la marche du navi re . 

Le loch-sondeur de M. Pécoul consiste en une bouée de 
cuivre qui peut suppor te r un poids en plomb de 3 ki lo-
g rammes . Cette bouée métal l ique a la fo rme d ' u n e p y r a -
mide t r iangula i re . Au sommet de cette p y r a m i d e est adap-
tée une poulie, s u r laquelle passe la corde du loch, munie 
d 'un p lomb à son extrémité . Un ressor t est adapté à cette 
poulie et p resse su r la corde ; celle-ci glisse sans difficulté 

. t an t qu'elle est sollicitée pa r le poids du plomb, mais elle 
est arrêtée pa r le ressor t dès que, le p lomb ayan t touché 
le fond de la m e r , la bouée vient à s ' incliner su r l ' eau . 

En fixant la corde d u loch à la poulie, M. Pécoul a ob-



t e n u u n l o c h q u i , m a i n t e n u p a r u n p o i d s p l o n g é as sez 

p r o f o n d é m e n t , do i t ê t r e , d ' a p r è s M. L a b o u l a y e , m o i n s im-

p r e s s i o n n a b l e p a r l e s c o u r a n t s q u e le l o c h a c t u e l , e t , p a r 

s u i t e , f o u r n i r d e s i n d i c a t i o n s m o m s . ^ é f e c t u e u s e s q u e l ' a p -

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

u s a g e , e t q u i r a c h è t e , p a r s a s i m p l i c i t é , s o n d e g r é i n s u f f i -

s a n t d ' e x a c t i t u d e . O n c o m p r e n d d ' a i l l e u r s q u ' e n l a i s s a n t 

filer l a c o r d e d u l o c h a i n s i m o d i f i é , o n p e u t s o n d e r e n m a r -

c h a n t s a n s c a r g u e r t o u t e s l e s v o i l e s , o p é r a t i o n q u i n e s a u -

r a i t ê t r e r é p é t é e s o u v e n t , e t q u i , c e p e n d a n t , d a n s l ' é t a t 

a c t u e l , e s t n é c e s s a i r e p o u r c o n n a î t r e l a p r o f o n d e u r de 

l ' e a u e t é v i t e r l e s é c h o i i e m e n t s d a n s d e s m e r s d i f f i c i l e s . 

« P l u s i e u r s c o m m i s s i o n s , d i t M . L a b o u l a y e , o n t vé r i f i é 

l ' e x a c t i t u d e d e s i n d i c a t i o n s f o u r n i e s p a r l e loch-sondeur, 
e t l ' o n n e p e u t q u e f a i r e d e s v œ u x p o u r la p r o p a g a t i o n , 

m a l h e u r e u s e m e n t t r o p l e n t e , d e c e t u t i l e i n s t r u m e n t . » 

M. L a b o u l a y e c i te é g a l e m e n t , e n t e r m e s a p p r o b a t i f s , les 

m o y e n s p r o p o s é s p a r le m ê m e m a r i n p o u r d i m i n u e r l e s a b o r -

d a g e s e n m e r , t r o p f r é q u e n t s a u j o u r d ' h u i . A u t r e f o i s , q u a n d 

le v e n t é t a i t l e s e u l a g e n t p r o p u l s e u r e m p l o y é à l a m e r , l e s 

n a v i r e s , n e p o u v a n t g u è r e s ' é c a r t e r b e a u c o u p d e l e u r d i -

r e c t i o n , s e s u i v a i e n t t o u s e n q u e l q u e s o r t e , ce q u i r e n d a i t 

l e s a b o r d a g e s f o r t r a r e s . M a i s d e p u i s q u e , g r â c e à l a v a -

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

v e n t s e t d e s c o u r a n t s , i l a r r i v e s o u v e n t q u ' u n n a v i r e , 

p o u s s é p a r l a v a p e u r , v i e n t c h o q u e r t o u t ce q u i se r e n c o n -

t r e s u r s a r o u t e , s i l ' o n n ' a p u a n n o n c e r à t e m p s s o n a p p r o -

c h e . Ce n ' e s t q u e p a r d e s f e u x q u ' o n p e u t p a r v e n i r à s i g n a -

l e r l e u r v o i s i n a g e a u x a u t r e s e m b a r c a t i o n s , e t d é j à des 

c o n v e n t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s o b l i g e n t les n a v i r e s à v a p e u r à 

p o r t e r t r o i s f e u x , u n b l a n c a u m â t , u n r o u g e e t u n v e r t à 

c h a q u e c ô t é . 

Ce s y s t è m e s u f f i t p a r u n t e m p s c l a i r p o u r l e s b a t e a u x à 

v a p e u r ; m a i s i l e s t d e p e u d ' u t i l i t é p o u r l e s n a v i r e s à vo i l e , 

d o n t l e s f e u x l a t é r a u x s o n t c a c h é s p a r l e s v o i l e s ; d e s o r t e 

q u e l ' o n n e s a i t a u j o u r d ' h u i c o m m e n t g o u v e r n e le n a v i r e 

q u i p o r t e le s e u l f e u a t t a c h é a u m â t q u e l ' o n a p e r ç o i t , m 

p a r s u i t e c o m m e n t l ' é v i t e r . F r a p p é d e ce t i n c o n v é n i e n t , 

M. P é c o u l p r o p o s e » v e r l e s f e u x d e c o u l e u r a u h a u t d û 

m â t , d e m a n i è r e a b d i q u e r l a r o u t e d u n a v i r e . A i n s i l e 

n o r d s e r a i t i n d i q u é p a r le r o u g e , l e s u d p a r l e v e r t , e t c . 

D a n s l e s t e m p s d e b r u m e , c ' e s t p a r d e s t i n t e m e n t s c o n v e n -

t i o n n e l s d e l a c l o c h e q u e M . P é c o u l v o u d r a i t f a i r e i n d i q u e r 

l a d i r e c t i o n d e l a m a r c h e d u b â t i m e n t . 

Il e s t à d é s i r e r q u e l ' o n t r a d u i s e b i e n t ô t e n c o n v e n t i o n s 

i n t e r n a t i o n a l e s l e s d i s p o s i t i o n s p r o p o s é e s p a r M. P é c o u l 

p o u r é v i t e r l e s a b o r d a g e s . I l e s t c e r t a i n , e n e f f e t , q u ' e l l e s 

n e p o u r r o n t a v o i r d e v a l e u r q u e s i e l les s o n t a d o p t é e s e n 

m ê m e t e m p s p a r l e s p r i n c i p a l e s n a t i o n s m a r i t i m e s . 

Perturbation de l'aiguille des boussoles sur les navires de fer. 

L ' e m p l o i d u f e r d a n s l a c o n s t r u c t i o n d e s n a v i r e s s e g é -

n é r a l i s e d e p l u s e n p l u s ; l e p r o g r è s e s t t e l , s o u s c e r a p -

p o r t , q u ' e n A n g l e t e r r e , d a n s c e r t a i n s c h a n t i e r s , o n t r o u v e 

s o u v e n t n e u f n a v i r e s c o n s t r u i t s e n f e r p o u r u n s e u l n a v i r e 

d e b o i s . E n F r a n c e , l a m ê m e s u b s t i t u t i o n t e n d d e p l u s e n 

p l u s à s ' o p é r e r ; o n a r e v ê t u d ' é n o r m e s b l i n d a g e s d e f e r 

q u e l q u e s - u n e s d e n o s f r é g a t e s , e t l ' e m p l o i d u f e r p r e n d 

u n e e x t e n s i o n r e m a r q u a b l e d a n s t o u s n o s c h a n t i e r s m a -

r i t i m e s . C ' e s t c e q u i n o u s e n g a g e à r a p p e l e r d e s o b s e r -

v a t i o n s t r è s - i m p o r t a n t e s q u i o n t é t é f a i t e s , i l y a q u e l q u e 

t e m p s , e n A n g l e t e r r e , s u r l ' i n f l u e n c e p e r t u r b a t r i c e q u e l a 

c o q u e d ' u n n a v i r e d e f e r p e u t e x e r c e r s u r l e s i n d i c a t i o n s 

de l a b o u s s o l e . 

L ' u s a g e d u f e r d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s n a v a l e s o f f r e d e s 

a v a n t a g e s i m m e n s e s , m a i s i l p r é s e n t e a u s s i u n d a n g e r . 
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- aiguille a imantée qui ser t à r ég le r la marche d ' un bât i -
men t est na tu re l l ement influencée p a r toutes les substances 
magnét iques . Or, le fe r est éminemment dans ce cas - i 
peut devenir magné t ique p a r la percuss ion , p a r sa position 
fixe prolongée que lque t emps en d a i n e s direct ions qui 
cor respondent au mér id ien magnét ique du globe; enfin l 'on 
voit souvent s u r v e n i r dans le magné t i sme du fer ainsi a r -
tificiellement p r o v o q u é p lus ieurs var ia t ions imprévues et 
mystér ieuses . La coque d ' un navi re cons t ru i te en ent ier au 
moyen de ce m é t a l , le fe r qui en t re dans la composition 
de ses pu issan tes mach ines à vapeur , et qui ser t encore à 
lo rmer ses chaud iè re s , toutes ces masses métal l iques r é u -
nies sont donc suscep t ib les de s ' a imanter sous l ' empire de 
diverses causes , e t elles exercent dès lors su r l 'aiguille 
magnét ique d u c o m p a s une act ion faible, ma is sensible 
ce qui je t te le n a v i g a t e u r dans des e r r e u r s d 'observat ion 
dont les conséquences peuvent être des p lus g raves En 
moins d 'une a n n é e , six ba teaux à v a p e u r du p lus g r a n d 
tonnage le Humboldt, le Franklin, le Taylor, la Citè-de-
Philadelphie, la Cité-de-Glascow, l'Artic, p resque tous à 
leur premier v o y a g e , ont pér i co rps et biens. On s 'est ac 
cordé en Ang le t e r r e à r a p p o r t e r ces e f f rayan ts s inis tres 
aux déviations accidentel les de la boussole pa r le fe r qui 
entrai t dans la cons t ruc t ion de ces nav i r e s , et l 'on s 'est 
vivement p réoccupé , chez nos vois ins , des moyens de r e -
médier à ces d a n g e r s . Cette quest ion f u t discutée d 'une 
manière app ro fond ie dans la g r a n d e réun ion annuel le des 
savants des t ro is r o y a u m e s , l 'Association b r i t ann ique qui 
tint ses séances à Liverpool en 1854. La discuss ion ne 
pu t suffire p o u r r é s o u d r e complè tement u n e quest ion si 
délicate, ma is les r é su l t a t s qu 'e l le a produi t s sont t r è s -
dignes d être s igna lés dans les c i rconstances actuelles et 
au moment où tou t ce qu i se r a p p o r t e aux construct ions 
mari t imes revêt u n e impor tance de p remier o rd re . 

Le débat de l 'Associa t ion br i t ann ique en 1854, eut pour 
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point de dépar t et p o u r texte la p e r t e , a lors récente du 
navire en fer le Taylor ; commençons donc pa r rappeler 
les c irconstances de ce n a u f r a g e . 

Le Taylor, nav i re^neuf , à destination de l 'Austral ie , et 
du port de 1979 t o n n e a u x , sortai t le 19 janvier 1854 du 
por t de Liverpool, po r t an t 458 passagers -et 70 hommes 

. d 'équipage. Le lendemain il f u t assailli pa r un t r è s -g ros 
temps , et le j ou r suivant , on consta ta pour la première fois 
une différence notable en t re les indicat ions de deux des 
boussoles du b o r d ; l 'une de ces boussoles était placée 
près du timonier, qu i gouverna i t pa r elle ; l ' au t re était 
près du m â t de misaine . Le capi ta ine , se fiant à la b o u s -
sole du t imonier, se croyait à peu p rès au milieu du canal 
d ' I r lande , bien que les deux a u t r e s aiguil les ind iquassent 
u n e direction différente d 'environ deux poin ts . 

Quelques heures après , le vent avait redoublé de force, 
la mer était violemment agitée, et le navire marcha i t à 
g rande vi tesse , lorsque t ou t à coup la t e r r e a p p a r u t sous 
le ven t , et à une telle p rox imi té , qu' i l était p resque i m -
possible de l 'éviter. On essaya en vain de faire t o u r n e r le 
cap au l a r g e ; on je ta les a n c r e s , mais les chaînes se b r i -
sè ren t , et le nav i r e , abandonné à lu i -même, alla se jeter 
su r les côtes de Lambay- Is land . Deux cent q u a t r e - v i n g t -
dix personnes pér i rent dans ce s in is t re . Sur p lus de cent 
femmes qui se t rouvaient à b o r d , t ro is seulement pu ren t 
être sauvées. 

Le bu reau de la mar ine de Liverpool et le capitaine Val-
ker f u r en t chargés , séparément , de rechercher les causes 
de la per te du Taylor. M. Valker , dans son r appor t , a t t r i -
bua ce terr ible accident à la ma lheureuse confiance que le 
capitaine du n a v i r e , M. Noble, avait d a n s l 'exacti tude de 
la boussole du t imonier . Quant au bu reau de mar ine de 
Liverpool, il déclara, pa r l 'o rgane de M. Towson , son r a p -
po r t eu r , que la per te du navi re devait se r appor te r à la 
déviation de la boussole, mais qu 'aucun fait actuellement 



connu, aucune théor ie scientifique, ne pouvaient expliquer 

l a cause de cette déviat ion. 
Telles sont les c i rcons tances qui serv i rent de texte à la 

discussion qu i s ' ag i ta devant les savants m e m b r e s de 
l 'Association b r i t ann ique . Le débat f u t soulevé pa r M. Sco-
re sby , autrefois nav iga teur célèbre, co r respondan t de l 'In-
s t i tu t de F r a n c e d a n s la section de navigat ion , au jourd 'hu i 
docteur en théologie e t minis t re de l 'Eglise anglicane. 
M. Scoresby avait sou tenu à Oxford, en 1849, que le p r o -
cédé déjà en usage à cette époque p o u r combat t re les effets 
de déviation p rodu i t s s u r les boussoles pa r le fer des navi-
res , était rad ica lement défec tueux; r e p r e n a n t la thèse qu ' i l 
avait sou tenue à cette époque , le r évérend Scoresby se 
p roposa de d é m o n t r e r , dans l ' in téressant mémoire qu'i l 
l u t à l 'Association de Liverpool , que c'était à l ' imperfection 
de ce m ê m e procédé compensateur qu ' i l fal lai t a t t r ibuer la 
per te du Taylor et celles de p lus ieurs au t res nav i res qui 
depuis quelques années ont pa r t agé son sor t . 

L e s pe r tu rba t ions que la coque d 'un navi re en fe r et les 
masses métal l iques de ses machines peuvent exercer sur 
l 'aiguille des boussoles étaient en effet, depuis longtemps 
connues , et la science s 'était occupée des m o y e n s de parer 
aux d a n g e r s auxquels- elles exposent le nav iga teur . Le 
moyen que l ' on avait r econnu comme le p lus sû r pour 
combat t re cette action fâcheuse, a été imaginé p a r M. Airy, 
l ' a s t ronome roya l d 'Angleterre . Ce moyen consiste à dis-
poser p rès de la boussole un second a iman t permanent 
qui ai t p o u r résu l ta t d ' annuler les effets de l 'act ion magné-
t ique des masses de fer du navire . E n effet, les différentes 
ac t ions , a t t ract ives ou r épu l s ives , qu 'exercent sur l 'a i-
guille des deux boussoles les masses de fer r épandues çà et 
là dans le bâ t imen t , peuvent , théor iquement , se résumer 
en une sor te de résultante, comme on le dit en mécanique, 
qu i représen te l 'effet total et combiné de ces différentes 
actions. Or, cette résultante magnétique peu t être exacte-

ment contre-balancéè, et p a r conséquent détrui te , si on 
lu i oppose u n e puissance magné t ique qui lu i soit contraire 
pa r sa direction et qui lui soit égale, en intensi té . Cette 
puissance magnét ique est facile à r éa l i s e r ; il suffit de 
p rendre u n a imant dont les pôles soient contra i res à ceux 
de l ' a imant théor ique dont n o u s avons admis l 'existence. 
P o u r annule r les déviations produi tes su r la boussole pa r 
le fe r du navi re , on peut donc faire usage d ' un second 
a imant agissant en sens contra i re du p remie r , en lui d o n -
nant les d imensions calculées p o u r l 'effet qu'i l doit p r o -
duire , e t l ' instal lant dans la pa r t i e du bât iment r econnue 
la p lus convenable p o u r neut ra l i ser les actions que l 'on 
veut combat t re . Tel est le procédé de compensat ion que 
l ' a s t ronome royal , M. Airy , a fai t adopter depuis p lus ieurs 
années su r les navi res de l ' amirau té anglaise. 

Cette méthode de compensat ion magnét ique p a r a î t au 
docteur Scoresby féconde en imperfect ions ; il y voi t u n e 
source de périls continuels p o u r les navi res qui l 'ont 
adoptée, et il n 'hés i té point à a t t r ibue r , en par t icu l ie r , aux 
e r r eu r s occasionnées p a r l ' a iman t fixe, la cause de la per te 
du Taylor. Selon lui , si les boussoles de ce steamer n 'avaient 
pas été corr igées ou réglées p a r des a imants pe rmanen t s , 
le capi taine, en reconna i ssan t les désaccords de marche , 
se serai t t enu su r ses ga rdes et aura i t p r i s p l u s de p r é c a u -
tions p o u r le salut de son bâ t iment . 

Les pr incipales objections que le docteur Scoresby 
adresse à la méthode de l ' a s t ronome royal peuvent se r é -
sumer en peu de mots . En premier l i eu , di t avec ra ison 
M. Sco re sby , le magné t i sme de l a t e r re change d ' un lieu 
à u n au t r e , tandis que l ' a iman t compensateur agit u n i -
formément pa r tou t , ce qu i r e n d la compensat ion i l lusoire . 
En second lieu , les impu l s ions , par fo is t rès-violentes , 
que le nav i re reçoit du choc répé té des f lo t s , combinées 
avec l 'act ion incessante des mouvements de la mach ine 
à v a p e u r , ont pour effet de change r l ' intensité et la d i -



rection du magné t i sme des masses de f e r qu i composent 
le. navire ; et l ' in tens i té de ce magné t i sme étant ainsi 
changée sans que l ' a iman t p e r m a n e n t soi t modifié lui-
m ê m e , la compensa t ion est nécessa i rement altérée. Le 
révérend S c o r e s b y , qu i avait déjà d é m o n t r é ce dernier 
fai t en 1849 pa r d e s expér iences r e m a r q u a b l e s , mit 
sous les y e u x de l 'Associat ion b r i t a n n i q u e , en 1854, des 
expériences nouvel les qui p rouva ien t c la i rement que des 
mouvements répétés de percuss ion et de choc impr imés à 
u n e masse ou à des b a r r e s de fer , ont p o u r effet de c h a n -
ge r assez r ap idemen t le magnét i sme du méta l . 

De cet examen c r i t i que , qu i n o u s semble d 'a i l leurs p a r -
fai tement f o n d é , M. Scoresby conclut qu ' i l y aura i t i m -
prudence à c o n s e r v e r , sans au t r e mod i f i ca t ion , l ' usage 
de l ' a imant fixe su r l e s nav i res de fer . P u i s q u e le m a g n é -
t isme du vaisseau est essentiel lement va r i ab l e , on ne peut 
se contenter d ' u n m o d e de compensat ion invar iable . Aussi 
le savant physic ien r e c o m m a n d e - t - i l avec ra ison qu 'à 
l 'avenir on ins t ru i se avec soin les capi ta ines des c i rcon-
stances dans lesquel les u n changement d a n s le magnét isme 
du vaisseau peut i n t e rven i r : q u ' o n le,s exhor te à dé te rmi -
ner le p lus souvent poss ib le l a véri table direct ion m a g n é -
t i q u e , i ndépendammen t de l eu r s b o u s s o l e s , p a r l ' obse r -
vat ion du soleil et des as t res ; qu ' en m é n a g e a n t à une 
certaine hau teur u n e place où l 'on pu i s se ins ta l ler une 
boussole-étalon à p e u p rès hor s de la s p h è r e d 'ac t ion du 
magnét i sme pa r t i cu l i e r à la coque du n a v i r e , on leur 
donne le moyen de découvr i r , d a n s un m o m e n t d ' emba r r a s 
ou de danger , la d i rec t ion magnét ique su ivan t laquelle on 
doit gouverner . M. Scoresby est convaincu qu ' en p renan t 
ces p récau t ions on a r r i v e r a à s u r m o n t e r les d i f f icu l tés , à 
con jure r les pér i l s a t t achés jusqu ' ic i à la navigat ion des 
navires de f e r . 

Mis en cause d a n s l ' i n t é res san t travail d u docteur Sco-
resby , l ' a s t ronome roya l s ' empressa de r épondre aux 

crit iques dirigées contre sa méthode. M. Airy publia sa 
réponse dans u n e note scientifique impr imée dans YAthe-
nœum anglais du 28 octobre 1 8 5 4 , sous ce t i t re : Cor-
rection des boussoles sur les navires de fer. Dans ce t ravai l , 
l 'as tronome de Greenwich s 'a t tachai t sur tout à p rouver 
que l 'on ne t rouve po in t réa l i sés , dans les conditions or-
dinaires de la nav iga t ion , les effets de percussion et de 
choc q u i , d ' après les expériences de M. Scoresby , ont 
pour résu l ta t de changer l 'é tat magné t ique du f e r . 

« On peut bien, dit M. Airy, parler poétiquement des chocs 
que le navire reçoit des vagues, mais en réalité les plaques de 
fer dont ce navire est formé ne reçoivent pas de semblables 
chocs. L'effet direct produit par les mers violentes sur les na -
vires consiste en ce que, pendant deux ou trois secondes, ils 
sont plongés dans l'eau à une profondeur plus grande de cinq 
ou six pieds, et qu'ils supportent ainsi un excès de pression. 
Cette action est en réalité très-différente des battements et des 
coups frappés par le docteur Scoresby dans ses expériences.... 
Les vibrations produites par la machine à vapeur sont de na-
ture à affecter plus efficacement les différentes parties du na-
vire en produisant des effets analogues à ceux des expériences 
de M. Scoresby ; mais leur action doit être extrêmement lente, s 

M. Airy contestai t ensuite que la per te du Taylor eût pu 
être occasionnée p a r un changement survenu dans le 
magnét isme du vaisséau, puisque le nau f r age était a r r ivé 
deux j o u r s seulement après sa sort ie du p o r t , et qu 'un 
intervalle aussi cou r t aurai t été insuff isant pour faire var ier 
le magnét isme du fer . 

«Je pense d'ailleurs, ajoutait M. Airy, que le choix de la 
perte du Taylor, comme texte de la principale discussion sur 
les navires de fer, avec toutes les horreurs qui l'accompagnè-
rent,- est un choix malheureux. Lorsque le sentiment est trop 
excité, le jugement de l'orateur, comme celui de l'auditeur, 
peut être facilement faussé. La question, d'ailleurs, est une 
question toute scientifique. Est-il possible qu'en deux jours le 
magnétisme d'un navire puisse éprouver de tels changements 
que l'aiguille de la boussole manifeste une perturbation ou une 



déviation de deux points ou de deux rumbs de vent? Je réponds 
sans hésiter, que cela n'est pas probable, j 'ajoute même qu'il 
n'est pas possible d'admettre une telle déviation dans l'état 
actuel de nos connaissances; que les causes mises en avant 
par le docteur Scoresby sont tout à fait impuissantes à produire 
un changement aussi subit ; qu'il serait impossible d'en citer 
un exemple, et qu 'une déviation égale seulement au quart ou 
au dixième de celle-là, dans un temps aussi cou r t , ne s'est 
jamais rencontrée. Les renseignements à cet égard ne peuvent 
pas manquer. Un établissement de Liverpool a corrigé, à lui 
seul, les compas et les boussoles de plusieurs centaines de na-
vires de fer ; si de semblables variations s'étaient produites, il 
en aurait été certainement informé. » 

• M. Airy che rcha i t enfin à démontrer que les tristes 
méprises auxquel les a donné lieu l 'usage de sa méthode 
de compensat ion magné t ique , t i e n n e n t , non au principe 
de la méthode m ê m e , mais seulement à la manière v i -
cieuse dont elle est exécutée su r les navi res br i tanniques. 
M. Airy te rmina i t son mémoire en annonçant qu ' i l allait se 
l ivrer sans délai a u x expériences et aux é tudes qui sont 
nécessaires pour p o r t e r au degré 1e- p lus r approché de la 
perfection le sys tème dont u est l ' inventeur . 

« En résumé, disait M. Airy, l'ensemble de mes études sur 
cette délicate question me conduit à émettre l'opinion suivante : 
Pour des voyages d'une longueur modérée, lorsque, par exem-
ple. on ne dépasse pas la Méditerranée ou les portions nord de 
l'Amérique, je ne pense pas qu'il y ait aucun perfectionnement 
à faire au système existant, excepté dans les détails auxquels 
j'ai déjà fait allusion : la position end-on des aimants doit être 
prohibée, et il faut apporter quelque attention au développe-
ment du magnétisme sous-permanent dans la direction per-
pendiculaire au tillac. Pour des voyages de la plus longue du-
rée, comme ceux de la Piata, du cap de Bonne-Espérance, je 
pense qu'il est désirable qu'on prenne les mesures nécessaires 
pour mettre les capitaines à même d'apporter à la position de 
l'aimant correcteur les petits changements q,ui paraissent né-
cessaires. J'ai la confiance de pouvoir faire bientôt une excur-
sion pratique dans laquelle je recueillerai les matériaux indis-
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pensables à la rédaction d'instructions suffisantes pour atteindre 
ce but , et je me réjouis de ce qu'il me sera donné, sous le 
patronage d'un armateur généreux et l'aide d'un capitaine intel-
ligent, de faire sur un navire un voyage de quelques semaines 
qui me permettra de résoudre toutes ces difficultés avec un 
plein succès. » 

Les études auxquel les M. Airy promet de se l ivrer 
auron t sans doute p o u r résul ta t de fou rn i r l 'ent ière solu-
tion du problème impor tan t soulevé au congrès de Liver-
pool. Cette discussion a néanmoins mis en évidence deux 
points qu i sont à l ' ab r i de tou te contes ta t ion , et dont la 
connaissance intéresse d 'ores et déjà la ma r ine des di-
verses na t ions . I l est bien établi que le danger cer ta in , 
incontestable, que présente l 'emploi du fer dans les con-
s t ruc t ions navales peut ê t r e , dans le p lus g r a n d nombre 
des c a s , combat tu pa r les moyens su ivants : 1° en dé te r -
minant le point du navi re où la déviation de la boussole 
est la p lus faible p a r r a p p o r t à une au t r e boussole établie 
sur le r ivage ; 2° en faisant usage d ' un a imant compensa-
teur selon le procédé de M. A i r y , mais en ayan t soin de 
changer sa pos i t ion , d ' après des observat ions spéciales 
exécutées à cet effet, quand le nav i re doit effectuer des 
voyages de long cours . 

Déviation de l 'aiguille de la boussole dans la mer Noire. 

On a souvent par lé de l 'act ion qu ' une masse d 'a imani 
na ture l peut exercer , à distance, su r l 'aiguille a imantée des 
navires . Il s 'est passé , au mois de m a r s 1858, dans la m e r 
"Noire, u n fait qui pa ra î t p rouver la réal i té de cette in-
fluence. 

Le bateau à vapeur autr ichien Trebizonda échoua , le 
13 m a r s , su r un banc de sable s i tué à l 'es t d u cap Ind jé , à 
environ u n mille et demi de Sinope. Le navi re , dégagé de 
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cet écueil, ayan t repr i s s a marche , le capitaine r emarqua 
que sa boussole, qui ava i t depuis que lque t e m p s dévié 
d 'une manière sensible , r eprena i t sa direct ion habituelle 
à par t i r du po in t où le bâ t imen t avait échoué; il c ru t pou-
voir conclure de ce fa i t qu ' une pe r tu rba t ion de l 'aiguille 
aimantée avait causé la fausse route du navi re et son 
échouement. Le cap i ta ine autr ichien fit t r ansme t t r e cette 
r emarque aux au tor i t és m a r i t i m e s de Sinope. 

Quelques j ou r s a p r è s , u n bâtiment- à v a p e u r de la ma-
rine tu rque et le nav i r e f r ança i s le Henri IV, constatèrent , 
chacun de son côté, u n e forte déviation de l 'aiguille ai-
mantée a u x a p p r o c h e s de la m ê m e côte. 

Sur l 'o rdre du d i r ec t eu r de l ' a rsenal de Sinope, un brick 
ot toman commença a l o r s u n e sér ie d 'observat ions qu i e u -
ren t p o u r r é s u l t a t d ' é t ab l i r que cette déviat ion de l 'aiguille 
a imantée se mani fes ta i t s u r les navi res qu i longent la côte, 
dans un r ayon d ' env i ron 30 milles au tou r du cap Indjé , 
considéré comme cen t re . 

On a cru pouvoir a t t r i b u e r cette pe r tu rba t ion de la bous-
sole à la présence d ' u n e mine de fe r d 'une g r a n d e richesse 
restée j u sque - l à i n c o n n u e , et que l 'on a découverte , au mi-
lieu des masses ca lca i res qui borden t la m e r , à environ 
trois milles et demi de Sinope. Si des observa t ions ulté-
r ieures viennent c o n f i r m e r l 'opinion expr imée d a n s le rap-
port des officiers t u r c s , u n fait cur ieux et i m p o r t a n t à con-
naî tre sera acquis à la sc ience et à la naviga t ion . 

6 
Carte magnét ique de l'Europe. 

Le roi de Bavière fa i t exécu te r à ses f r a i s u n e car te ma-
gnétique de l 'Europe , à laquelle on t ravai l le depuis p l u -
sieurs années. M. L a m o n t , d i recteur de ces t r avaux , a 
adressé à l 'Académie d e s sciences de P a r i s , pa r l ' en t re -
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mise de M. Élie de B e a u m o n t , des détails cur ieux et i m -
por tants su r la détermination des déclinaisons constantes 
de l 'aiguille magnétique d a n s le midi de la F r a n c e et de 
l 'Espagne. Les marins prof i te ront de ce tableau de décli-
naison de l 'aiguille dans les p r inc ipaux por t s de France, 
de l 'Espagne et du P o r t u g a l , t r acé par ce savan t . La d é -
clinaison est à Toulon , de 16° 45' à l ' o u e s t ; à Marsei l le , 
de 17° 7 ' ; à Oporto , de 22° 1 0 ' ; à B r e s t , de 22° 3 3 ' ; à~ 
Cherbourg , de 21° 38 ' ; à D u n k e r q u e , de 20° 10', etc. La 
diminution de cette décl inaison, depuis u n siècle, a été en 
moyenne de 7 minutes pa r a n . 



t é l é g r a p h i e é l e c t r i q u e . 

1 

Nouveaux appareils télégraphiques de M. Wheatstone. 

S'il n 'es t pas établi q u e M. Whea ts tone , m e m b r e de la 
Société royale de L o n d r e s , soit le vér i table inventeur du 
té légraphe électrique, on ne peut contester à ce physicien 
i l lustre l ' h o n n e u r d ' avo i r créé la té légraphie électrique en 
Angleterre, et d 'avoir imaginé les t é légraphes électriques 
qui sont actuellement en usage dans ce pays , c 'est-à-dire 
le té légraphe à cad ran et le té légraphe à double aiguille. Le 
même physicien, qu i a appor t é un si pu issan t secours aux 
débuts de la t é légraphie électr ique, a fai t subir en 1859 un 
perfect ionnement de la p l u s haute va l eu r à ce sys tème gé-
néra l de té légraphie . 

L 'appare i l t é légraph ique le p lus r é p a n d u aujourd 'hui , 
c 'est le té légraphe Morse, dont on doit l ' invention au pro-
fesseur Morse, des Éta ts-Unis . C'est u n e sor te d'appareil 
impr iman t , puisqu ' i l insc r i t la dépêche p a r des points 
m a r q u é s au m o y e n d ' u n e pointe d 'acier su r une bande de 
papier qui se déroule continuellement, grâce à un rouage 
d 'hor loger ie , au-devant de cette pointe métal l ique. Le télé-
g raphe Morse es t employé dans tous les pays de l 'Europe, 
à l 'exception de l 'Angleterre , où différents au t res systèmes 
sont en usage. Ce qui a déterminé l 'adopt ion uni forme et 
générale du sys tème Morse, c'est l 'avantage qu ' i l présente 
d 'agi r à t r avers des d is tances t rès -cons idérables , grâce 

aux appare i l s de renforcement qu i ont reçu le nom de 
piles locales, et dont l ' invention est encore due à 
M. Wheats tone . 

Mais, si commode qu ' i l soit, le sys tème Morse n ' e s t pas 
sans défauts . On peut dire qu ' i l a u n inconvénient pr incipal 
et u n inconvénient secondaire. Son inconvénient pr incipal , 
c'est de n e pas fonct ionner avec toute la rapidi té désirable. 
Si beaucoup de dépêches doivent a t t endre p lus ieurs heures , 
dans les bu reaux té légraphiques , le momen t de leur expé-
dition, cela tient au t e m p s qu 'exige la t ransmiss ion d ' u n e 
dépêche, su r t ou t lorsqu'el le p ré sen te une certaine com-
plication, ou q u a n d elle est écrite dans u n e langue ou dans 
un o rd re d'idées avec lequel les employés ne sont pas t r è s 
famil iar isés . Son inconvénient secondai re , c 'est que la dé -
pêche n ' e s t pas inscri te su r le pap ie r au moyen d 'encre , 
ma is au moyen de s imples m a r q u e s f o r m a n t su r le pap ie r 
une espèce de- gau f r age qui n ' e s t pas t o u j o u r s t r è s - d i s -
cernable . 

Ces deux inconvénients du sys tème Morse, M. W h e a t s -
tone les fa i t radica lement d i spara î t re d a n s les nouveaux 
apparei ls d u s à son génie inventif . Tand i s que le t é légra-
phe actuel ne peu t guère expédier que cent lettres pa r 
minute, les nouveaux apparei ls de M. Whea t s tone en expé-
dient cinq cents. De p lus , les s i gnaux s ' i n sc r iven tà l ' enc re 
sur le papier , et sont ainsi ineffaçables. 

En quoi consis te , d 'une man iè re générale , le nouveau 
système té légraphique du phys ic ien anglais ? Le pr incipe 
qui a guidé M. Whea t s tone , c 'est de pa r t age r en deux 
opérations distinctes le t rava i l de la t ransmiss ion d 'une 
dépêche qui , avec le sys tème Morse, se fai t en u n e seule 
opération, c 'est-à-dire su r le m ê m e appare i l . A l 'aide d ' un 
premier appare i l mécanique, M. Whea t s tone exécute su r 
le papier la dépêche à t r ansme t t r e . A cet effet, on perce 
le papier d ' un certain nombre de t rous q u i , pa r leur 
nombre et l eur espacement , sont l 'expression alphabétique 



convenue de la dépêche. Dans u n e seconde opérat ion, ce 
papier per foré est p lacé sur u n a u t r e appare i l , qui t rans-
met , pa r le conduc teu r é lectr ique, à la s tat ion d'arrivée, 
les s ignaux insc r i t s su r cette bande de pap i e r . 

Avant d ' en t r e r d a n s l 'explicat ion du j eu mécanique de 
ces différents appa re i l s , exposons les avan tages qui r é -
sul tent de cette divis ion en deux t e m p s séparés de l'ex-
pédition d 'une dépêche . 

Avec le t é l ég raphe Morse , l ' employé doit r éun i r beau-
coup d ' in te l l igence ou d ' adresse p o u r fa i re manœuvrer 
son apparei l avec u n e rapidi té qu i ne compromette point 
l 'exacti tude de l a t r ansmis s ion . Il f a u t , en ou t r e , que la 
langue d a n s l aque l l e la dépêche est écrite lu i soi t tout à 
fait famil ière ; c a r s ' i l a à expédier une dépêche en chiffres 
ou dans u n e l a n g u e inconnue, il est forcé d e ne manipuler 
qu 'avec p r é c a u t i o n et avec l en teu r . Dans le système de 
M. Whea t s tone , a u con t ra i r e , les dépêches p répa rées sont 
t ransmises avec l a m ê m e rapidi té d a n s que lque langue al-
phabét ique ou ch i f f rée qu 'el les soient écri tes ; et comme les 
bandes t rouées p e u v e n t ê t re p r é p a r é e s à lois ir , comme 
aussi elles p e u v e n t être soumises à la révis ion d ' un cor-
rec teur , on se t r o u v e d a n s des condit ions d 'exact i tude que 
le sys tème Morse n e f o u r n i r a j a m a i s . U n au t r e avantage 
du nouveau s y s t è m e , c 'est que la même dépêche préparée 
peut être t r a n s m i s e pa r u n nombre quelconque de lignes 
dist inctes, s inon s imul t anémen t , du moins p a r une suc-
cession si r a p i d e qu'el le équivaut à la s imul tanéi té . En 
outre, et sans a u c u n t ravai l addi t ionnel , la m ê m e dépêche 
peut être répétée p lu s i eu r s fois, si cela est nécessaire; 

.et les dépêches r e l a t i ve s à u n service cou ran t , journa-
lier ou pé r iod ique , peuvent ê t re conservées p o u r servir 
à une t r a n s m i s s i o n nouvelle q u a n d le besoin s 'en fera 
sent i r . 

Donnons une i d é e générale des disposi t ions mécaniques 
sur lesquelles r e p o s e n t les nouveaux apparei ls télégraphi-

ques de M. Wheats tone. On comprend , d ' après ce qu i 
précède, qu'i ls se composent de la réunion des t ro is appa -
reils suivants : 1 0 d'un perforateur, o rgane t rès-s imple , à 
l 'aide duquel on écrit la dépêche s u r une longue et étroite 
bande de papier , en t rous dont la disposition et l ' espace-
ment fo rment les signes d ' un a lphabet de convention a n a -
logues aux s ignes-a lphabét iques du té légraphe Morse; 
2° d 'un apparei l transmetteur, p lacé à la station du dépar t , 
sur lequel on applique la bande de pap ie r perforée p o u r 
faire reprodui re ces mêmes signes à la s tat ion d 'ar r ivée . 
En passant à t ravers cet appare i l , la bande de papier p e r -
forée t r ansmet , grâce à un mécanisme qui se ra expliqué 
p lus loin, le courant électrique qui .doit r ep rodu i re ces s i -
gnaux à ia station d 'arr ivée ; 3° d ' un apparei l récepteur, 
placé à la station d 'arrivée, et qui inscri t la dépêche su r 
une bande de papier qui se déroule continuellement pa r un 
mouvement d 'horlogerie; cette dépêche est inscr i te en 
points t racés à l 'encre et r ep rodu i t avec exact i tude les 
t rous , c ' es t -à -d i re les s ignaux de la bande d'envoi. 

Ent rons maintenant dans qnelques détai ls descript ifs 
sur chacun de ces trois appare i l s . 

Le perforateur, c 'est-à-dire l ' ins t rument destiné à percer 
de t rous les bandes de papier , présente la disposit ion su i -
vante. La bande de papier passe dans u n e r a inu re servant 
à la guider . Sur le fond de la r a inu re on a ménagé une ou-
verture assez large pour pe rmet t re le mouvement de v a -
et-vient du bord supér ieur d ' u n châss is po r t an t t ro is e m -
porte-pièce ou poinçons dont les extrémités sont placées 
sur une même ligne t ransversa le ou perpendicula i re à la 
longueur de la bande de papier . Chacun de ces poinçons 
peut séparément se soulever p a r l 'act ion du doigt su r u n e 
touche qu i lui correspond. La pression du doigt su r la 
touche soulève les poinçons et ser t à percer les t rous qui , 
g roupés ensemble, représentent les let t res ou au t res ca-
ractères . 



Quand on coupe au h a s a r d une de ces bandes , on trouve 
à peu p rès l ' image su ivante : 

0 0 0 0 0 0 0 
000 000 000 000 

0 0 0 0 0 0 0 

On r emarque su r cette i m a g e t ro i s l ignes de t rous . La 
ligne moyenne, qui est f o r m é e de t rous de petite dimension, 
ne r épond à r i en dans le vocabu la i re a lphabé t ique ; ces 
t rous ne sont dest inés q u ' à bien a s su re r et mainteni r le 
papier pendant l 'opéra t ion , et on n 'en t ient pas compte 
dans la lecture de la dépêche . Les l ignes supér ieure et in-
fér ieure , composées de t r o u s de p lus g r a n d e dimension, 
représentent les s ignaux d e l ' a lphabet té légraphique. On 
comprend que, pa r le n o m b r e de ces t r o u s et l eur écarte-
ment , on puisse composer u n a lphabet de convention ana-
logue à l ' a lphabet t é l ég raph ique Morse, qui se compose, 
comme on sa i t , de l ignes e t de points d i f fé remment espa-
cés, et dont chaque s igne r é p o n d à u n e le t t re . 

L 'apparei l transmetteur, q u i ser t à expédier 'à la station 
d 'arr ivée les s ignaux ou l e s t r o u s po r t é s su r le papier 
perforé , fonct ionne p a r u n mécan i sme assez ana logue à 
celui du métier Jacquar t . D e u x aiguilles métal l iques paral-
lèles, en s 'élevant à m e s u r e que le pap ie r pe r fo ré passe 
au-devant d'elles, v iennen t , pa r un mouvemen t continuel 
et t r è s - r ap ide , toucher l a b a n d e de pap i e r . Si elles ren-
contrent un t r o u , 'elles p a s s e n t à t r avers le p a p i e r ; elles 
sont , au contra i re , a r rê tées p a r le pap ie r si elles rencon-
t ren t sa sur face imperforée . On comprend , sans que nous 
entr ions dans d ' au t res dé ta i l s , que les aiguil les qui t r a -
ve r sen t le pap ie r , t r ouvan t a u delà u n e tige métal l ique qui 
est en communicat ion avec le fil conducteur de la ligne 
té légraphique, établissent a i n s i le couran t , et qu ' au con-
t ra i re elles ne l 'é tablissent p a s quand elles von t buter 

contre la surface non conductrice du papier . C'est de cette 
manière que le courant électrique, établi et suspendu à 
différents intervalles, jfeut reprodui re , à la s tat ion d ' a r r i -
vée, c ' e s t -à -d i re su r l 'apparei l récepteur, les s ignes ou 
t r o u s qui existent s u r la bande d 'envoi, c 'es t-à-dire su r la 
dépêche à expédier . 

L 'appare i l récepteur, placé à la station d 'arr ivée, p r é -
sente les mêmes disposit ions mécaniques que l 'apparei l 
t ransmet teur dont i l doit répéter les mouvement s ; seu le -
ment , les deux aiguil les mobiles sont remplacées pa r deux 
p lumes ou styles métall iques sans cesse mouillées d 'encre , 
et qui écrivent su r u n e bande de pap ie r t ou rnan t les s ignes 
envoyés pa r le t r ansmet teur . Rien de p l u s ingénieux que 
la manière dont l ' encre est fournie à ces p lumes . L 'encre 
est contenue dans u n petit réservoi r de trois mil l imètres 
seulement de hau t eu r . Le fond de ce réservoir est percé 
de deux t rous assez peti ts pour que l 'act ion capillaire 
empêche l 'encre de couler par l eurs ouver tures ; les ex -
trémités des p lumes sont placées immédia tement au-des -
sous de ces peti ts t r o u s ; elles y pénè t ren t lorsque l 'act ion 
des é lec t ro- i imants de l ' appare i l té légraphique vient à les 
pousser , et elles empor ten t avec elles u n e charge d 'encre 
suffisante pour i m p r i m e r des m a r q u e s ou points t rès -v is i -
bles à la surface du pap ie r . 

On peut rédu i re à ce qui p récède la descript ion ¿ e s ap -
pareils té légraphiques de M. Whea t s tone . I l f audra i t m e n -
t ionner, pour être complet , un dern ier ins t rument : c 'est 
l 'apparei l traducteur, qui sert à i m p r i m e r en let t res o rd i -
naires la dépêche qu i a été écrite pa r le récepteur en s ignes 
de l 'a lphabet té légraphique. Mais ce n 'est que dans de bien 
r a r e s circonstances que la t raduct ion et l ' impress ion de la 
dépêche en caractères ordinaires pour ra i en t offr i r quelque 
utilité. Tout ce que demande la p ra t ique quot idienne, c 'est 
l ' inscript ion de la dépêche faite à l 'encre et dans les ca-
ractères de l ' a lphabet té légraphique. L 'apparei l t r a d u c t e u r , 



d'ai l leurs excessivement compliqué, ne r épondan t à aucune 
nécessité du service habi tue l , n 'of f re donc d ' au t re intérêt 
que celui d 'une immense difficulté mécanique heureusement 
vaincue. 

P a r la descript ion qu i précède, nous n 'avons p u donner 
qu 'une bien pâle esquisse du merveil leux apparei l dû au 
fécond génie de M. Whea t s tone . P o u r se faire u n e idée 
exacte de ses é tonnan ts r é su l t a t s , il f au t voir l 'appareil 
fonctionner sous' la m a i n de l ' opéra teur . Rien ne peut dé-
peindre l ' ex t raordina i re rapidi té avec laquelle la dépêche 
imprimée su r la bande de papier s 'élance h o r s de l 'appareil 
récepteur, comme auss i de la perfect ion des signes inscrits 
sur le pap ie r . Un appare i l qui , p a r la seule act ion du cou-
r an t électrique, fou rn i p a r la pile ou p a r u n e machine 
é lect ro-magnét ique, t race , à t ravers toutes les distances 
possibles, 500 let t res p a r minute , et qui donne à ces signes 
tou te la précis ion, tou te la régular i té désirables , est un 
vér i table prodige de mécanique . 

En pe rmet t an t d 'expédier pa r le même fil c inq fois plus 
de dépêches qu 'on n e peut en expédier dans le même in ter -
valle avec le t é légraphe Morse, les nouveaux appare i l s de 
M. Whea t s tone r e n d r o n t à l ' adminis t ra t ion et a u public 
d ' inest imables services. Peut-être leur adoption permettrai t-
elle de r édu i r e le p r i x , beaucoup t rop élevé aujourd 'hui , 
des dépêches té légraphiques , et de faire a insi disparaître 
la seule cause qui s 'oppose en France à l 'extension univer-
selle d ' un sys tème de correspondance qui , en raison de son 
p r ix élevé, est demeuré jusqu ' ic i l ' apanage des privilégiés 
de la for tune , au lieu d 'être un i n s t rumen t au service de 
tous . L 'adminis t ra t ion f rançaise , qu i a t a n t fa i t depuis 
quelques années p o u r é tendre le réseau de nos lignes 
té légraphiques , a u n e dern ière tâche à r empl i r , c'est de 
vulgar iser l a rgement , de popular i ser l 'usage de la télégra-
phie électrique, en aba issan t considérablement son tarif. 
Peu t - ê t r e m ê m e devra i t -on adopter u n e taxe uni forme de 

telle sorte que l 'on pû t , comme en Suisse pa r exemple, 
expédier une dépêche télégraphique d 'une ville à l ' au t re , 
quelle que soit la distance, moyennant la taxe uniforme 
d 'un f r anc . Nous sommes convaincu que cette mesure sera 
tôt ou t a rd adoptée en France , et si les apparei ls de 
M. Wheats tone devaient hâter l 'a r r ivée de ce moment , nous 
saluer ions,avec u n e double joie son admirable invention. 

Modification du télégraphe Morse, par M. Digney. 

MM. Digney f r è r e s (jeunes mécaniciens , naguère s i m -
ples ouvriers) ont réalisé u n perfect ionnement t r è s - impor -
tan t dans le té légraphe électrique de Morse, in s t rument 
adopté au jou rd ' hu i chez l a p lupar t des nat ions de l 'Europe 
et de l 'Amérique pour la correspondance du gouvernement 
et du public. Les signes de ce té légraphe s ' inscr iven t , 
comme on le sait , su r une bande de pap ie r mobile pa r la 
pression d 'une pointe qui m a r q u e s u r ce papier une t race 
en creux ou u n e sor te de gauf rage . I l serai t évidemment 
beaucoup plus s imple de t racer ces s ignaux à l 'encre su r 
le papier mobile . Telle f u t d 'ai l leurs la p remière idée qui 
se présen ta à l 'espr i t de Morse, l ' inventeur de ce télé-
graphe ; ma is les difficultés pra t iques qu ' i l r encon t ra f u -
rent telles qu'i l du t y renoncer et se contenter de p rodui re 
des marques su r le papier p a r la p ress ion d 'une po in t e ' 
sèche. Beaucoup de cons t ruc teurs ont essayé depuis de 
résoudre le même problème, c 'es t -à-d i re de t racer à l 'encre 
les s ignaux du té légraphe Morse , mais r ien de pra t ique 
n 'a p u être réal isé jusqu ' ic i dans cette intent ion. 

MM. Digney f rères ont été p lus heureux , car l ' appare i l 
qu'ils ont imaginé r épond à to'us les besoins et à t ous les 
cas d u service té légraphique. C'est en p renan t le con t r e -
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pied de ce que l 'on a fait jusqu' ici que MM. Digney ont 
réussi dans cette tentative. 

Dans tous les systèmes qui ont été proposés ju squ ' à ce 
jour , l ' ins t rument de traçage, quel qu'il fût , p lume ou m o -
lette, était a t taché à u n levier m û p a r l'électricité ; il allait 
et venait de la source d'encre au papier, où il déposait 
ainsi des marques . MM. Digney, au contraire, on t rendu 
fixe l ' ins t rument de ce traçage, qui consiste en un simple 
disque tournan t sur lui-même ; le levier, mû par l 'é lectr i-
cité, n ' a d 'aut re fonction que de presser le papier contre 
le disque à des intervalles divers et pendant des temps 
plus ou moins longs. Grâce à un mouvement d 'horlogerie, 
ce petit disque f ro t te constamment contre un rouleau élas-
tique pénétré d 'une encre grasse qui peut conserver long-
temps sa fluidité ; i l suffit de déposer tous les deux ou 
trois j ou r s quelques gouttes de cette encre à la surface d u 
rouleau. 

MM. Digney ont ainsi fait disparaître ces réservoirs 
d 'encre liquide dont le br is ou le renversement était, dans 
les appareils du même genre, une cause incessante d 'ava-
ries. L'électricité n ' a plus qu 'à soulever le papier d'une 
quanti té presque imperceptible pour le presser contre la 
molette, constamment entretenue d'encre fraîche. On pro-
duit ainsi des t races d 'autant mieux marquées que le mou-
vement de rotat ion du disque est contraire à la marche du 
papier , et qu'ainsi il n 'y a pas seulement contact , mais 
frot tement du disque contre le papier . 

Comme on le voit, c'est là une idée bien s imple; mais la 
simplicité est le caractère distinctif des perfectionnements 
utiles. Celui dont il s 'agit a donné des résultats si heureux 
et si certains que, non-seulement en France, mais en E s -
pagne et en Belgique, l 'administrat ion des télégraphes l 'a 
adopté. 
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Le nouveau câble transatlantique; cause probable de l'insuccès de 
la dernière tentative d' immersion ; dispositions spéciales au nouveau 
câble. 

On s 'occupe, en Angleterre , de construire u n nou-
veau câble pour l a télégraphie t ransat lant ique, tous les 
efforts qui ont été faits pour t irer par t i du premier étant 
restés sans résul ta t . Dans le cours de ces essais, on a re -
connu la cause probable de l 'échec que l 'on éprouva, en 
1858, dans la célèbre tentative d ' immersion de ce câble. 
Ce qui a mis probablement le conducteur t ransat lant ique 
hors d 'état de fonctionner, c'est que, sous la pression con-
sidérable d 'une g rande profondeur d 'eau, la gutta-percha 
qui l 'enveloppait a d û s 'écraser et laisser pénétrer l 'eau 
jusqu ' au fil métallique central . 

Voici l 'expérience ingénieuse et f rappante qui a démon-
tré la réalité de cette explication. On a pr is une certaine 
longueur du câble t ransat lant ique , et on a remplacé le fil 
de cuivre centrai qui sert à conduire l'électricité p a r une 
languette de potass ium, méta l qui, comme on le sait , dé-
compose l 'eau au simple contact de ce liquide. En plaçant 
au milieu de l 'eau ce morceau de câble et soumettant l 'eau 
à une pression considérable, on a constaté que, par cette 
pression, l ' eau avait t raversé la gutta-percha, car , en ou-
vran t le câble, après l 'expérience, le potassium avait d i s -
pa ru , oxydé et dissous ensuite p a r l ' eau . Cette expérience 
explique comment le câble t ransat lant ique n ' a pu fonction-
ner que quelques heures : dans les par t ies où la mer p r é -
sentait une t r è s -g rande profondeur , la pression de l 'eau a 
dû écraser la gut ta-percha et détruire ainsi les moyens d ' i-
solement du courant électrique. 

Il est bien établi , d 'un autre côté, que les fils de fer qui 



enveloppaient ex té r i eu remen t ce câble étaient , comme nous 
l 'avons dit dans l ' a n n é e précédente de ce recuei l , u n e 
cause considérable de p e r t u r b a t i o n s p a r l 'effet du courant 
induit qui, s ' é tabf i ssan t dans l ' a r m a t u r e métal l ique exté-
rieure, gênait le p a s s a g e de l 'électricité dans le fil in tér ieur . 

Après avoir r e c o n n u les causes qui ont fai t échouer cette 
entreprise, en 1858, o n a mis ces r e m a r q u e s à profi t pour 
l 'avenir . P o u r évi ter l ' é c r a semeu t de la gu t ta -percha pa r la 
pression des eaux, on a donné à la couche de cette mat ière 
une épaisseur r e l a t ivemen t p lus considérable que dans le 
premier câble; d ' u n a u t r e côté, afin d 'éviter la product ion 
de tou t courant seconda i re , on a supp r imé les fils métal l iques 
extérieurs, et l 'on a consol idé le câble p a r u n e s imple en-
veloppe de filin de c h a n v r e . Ainsi cons t ru i t , le câble atlan-
tique ne pèse que le t i e r s d ' u n câble de la même grosseur 
cerclé de fils de f e r ; i l es t inf in iment p lus souple , et joui t 
pour tan t d 'une g r a n d e force de rés i s tance . 

Le câble a t lant ique d e 1858 pesa i t 10.00 kilog. pa r mille 
anglais , et se r o m p a i t sous une tension représentée pa r 
un poids d 'environ t r o i s t o n n e s ; le câble actuellement 
en construct ion ne p è s e que 400 k i logrammes p a r mille 
anglais, et il s u p p o r t e sans se r o m p r e u n poids de 3 
tonnes , représen tan t p l u s de 5 milles de sa p ropre lon-
g u e u r . Comme son p o i d s spécifique n 'es t pas considéra-
ble, il p o u r r a , a s s u r e n t les d i rec teurs de l ' en t repr i se , être 
immergé même d a n s l e s p lus g r a n d e s p r o f o n d e u r s d 'eau 
sans de g randes p r é c a u t i o n s ; on se pa s se r a de toute m a -
chine p o u r cette i m m e r s i o n , car le câble se déroulera à la 
main comme u n e a m a r r e ordinai re . 

La subst i tut ion de t o r o n s de chanvre aux fils de fer pour 
consolider le câble p ré sen te ra i t beaucoup d'avantages- d ' a -
p rès les p romoteur s d e l ' en t repr ise . Au milieu de l 'eau 
salée, le fil de fe r est a s sez p r o m p t e m e n t dé t ru i t pa r l 'oxy-
dation, tandis que d u filin de chanvre bien goudronné r é -
siste t rès- longtemps à l 'ac t ion de l ' eau de la mer . Du reste , 

l'enveloppe résis tante extér ieure don t on env i rônne un câ -
ble sous-mar in n ' a réellement d 'u t i l i té q u ' a u momen t de 
l 'immersion ; elle ser t à donner à ce câble u n e force su f f i -
sante pour résister à la tension r é s u l t a n t de son p r o p r e 
poids par de t r è s -g randes p ro fondeur s de m e r ; mais une 
fois le câble déposé au fond de la m e r , à 1000 ou 2000 
brasses, comme les vagues n i les c o u r a n t s ne se font pas 
sentir à cette p rofondeur , tou te enveloppe de résistance 
devient inutile. Cette enveloppe, qu'el le soit de chanvre ou 
de fer, peut être alors , s ans le mo ind re inconvénient , dé -
truite et emportée pa r l 'act ion de l ' eau ; la gu t t a -pe rcha 
qui enveloppe le fil conducteur du couran t , et qui suffi t 
pour produi re l ' isolement é lec t r ique , p o u r r a i t se c o n s e r -
ver dans ces condit ions p e n d a n t des siècles. 

La suppress ion des fils de fe r extér ieurs devant faire dis-
paraî tre , au moins en t rès g r a n d e par t ie , le phénomène 
d'induction, la vi tesse de la t r ansmiss ion des dépêches en 
sera notablement accélérée. Nous disons que le phénomène 
d'induction d i spara î t ra en p a r t i e , ma is non en to ta l i té , 
comme l 'avancent les d i rec teurs de l ' en t repr i se , car la p ré -
sence d 'un niétal n 'es t pas indispensable p o u r dé te rminer 
un courant d ' i nduc t ion ; l 'eau de m e r , dans laquelle le câble 
est immergé, et qui forme u n excellent conduc teur , d e -
viendra el le-même, sous l ' inf luence du cou ran t q u e t r averse 
le fil intér ieur , le siège d 'un cou ran t d ' induct ion d ' un sens 
opposé au couran t in té r ieur , ce qui gênera t o u j o u r s , quoi 
qu'on fasse, la circulat ion du couran t électr ique. Auss i 
n ' admet tons-nous pas , avec les a u t e u r s de cette en t repr i se , 
que la vitesse de t ransmiss ion des dépêches se ra , avec ce 
nouveau câble, de moitié supér ieure à celle qui f u t constatée 
dans le premier câble en 1858; p a r suite d e l à suppress ion 
des fils de fer extér ieurs , cette vi tesse sera sans doute s u -
périeure, mais il est impossible de r ien préciser avant l ' é -
vénement sur la rapidi té de t r a n s p o r t de l 'électricité dans 
ce coûducteur de 800 lieues de long . 



Ce nouveau sys tème de câble a t l an t ique n 'es t au t re 
chose, d 'a i l leurs , que celui qui f u t proposé , il y a p lus ieurs 
années , p a r le l ieutenant Mâury , le savan t hyd rog raphe 
américa in , à qu i l 'on doit la découverte du g rand p la teau 
s o u s - m a r i n qui s 'é tend de l 'es t à l 'ouest d a n s les par t ies 
septentr ionales de l 'Atlantique, et qui est connu au jou rd ' hu i 
sous le n o m de plateau télégraphique, parce qu ' i l r ep résen te 
la ligne su r laquelle on a déposé le câble océanien. 

h i s t o i r e n a t u r e l l e . 

r 
. T 

La génération spontanée. — Expériences de M. Pouchet. 
Traité de l 'hétérogénie ou génération spontanée. 

Le public scientifique s 'est beaucoup intéressé à la dis-
cussion qui a eu lieu en 1859 à l 'Académie des sciences 
de P a r i s , sur la générat ion spon tanée , et aux expériences 
par lesquelles M. P o u c h e t , s a v a n t na tu ra l i s t e , correspon-
dant de l ' Ins t i tu t et d i rec teur d u Muséum d 'his toire n a t u -
relle de R o u e n , a r ep r i s cette quest ion, t a n t de fois agitée. 
Aussi philosophique que scientifique, la question d e l à g é -
nération spontanée a éveillé, à p r e s q u e toutes les époques, 
des dissentiments sans fin d a n s le camp des na tura l i s tes . 
Les nombreux expér imen ta teu r s qui se sont occupés de ce 
genre d 'observations, r e c h e r c h a n t la véri té de la meilleure 
foi du m o n d e , arr ivaient à des résu l ta t s d iamétra lement 
opposés, et dès lors a f f i rmaient ou niaient , avec une égale 
ardeur , la générat ion spontanée , c 'est-à-dire la product ion 
d'êtres vivants sans l ' in tervent ion d ' aucun ge rme visible. 

Nous n ' avons pas à re fa i re ici l 'histoire de cette ques-
tion. Nous rappel le rons seu lement q u e , depuis une quin-
zaine d 'années , la cause de la généra t ion.spontanée s e m -
blait pe rdue . Des expér iences fai tes en Allemagne pa r 
MM. Schultze et S c h w a n n , pa ra i s sa ien t avoir t r anché iâ 
difficulté d 'une man iè re définit ive. Ces physiologistes 
avaient constaté que les infusoires et les moisissures que 
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l 'on voit se développer aux dépens des pouss ières a tmo-
sphériques qui se déposent s u r les c o r p s , n 'appara issent 
plus quand on main t ien t ces corps à l ' abr i de l 'a i r extérieur 
qui pouvait leur fouru i r des ge rmes flottants dans l 'atmo-
sphère . M. Schwann a r econnu q u e , lo r squ 'on place ces 
poussières a tmosphér iques dans de l ' eau distillée que l'on 
a portée à l 'ébulli t ion p o u r dé t ru i re tous les ge rmes d ' a -
nimalcules qu'el le p o u r r a i t c o n t e n i r , et qu 'on suppr ime le 
contact de l 'a i r en bouchan t le v a s e , on ne voit plus se 
développer de végéta t ion n i d 'animalcules . M. Schultze a 
cons t a t é , de son c ô t é , qu 'on ne voit p lus apparaî t re 
d ' infusoires n i de mo i s i s su re s q u a n d on a débar rassé de 
tout germe organique l ' a i r dans lequel les mat iè res sont 
placées, en le faisant t r a v e r s e r des tubes r en fe rman t de 
l 'acide su l fur ique . 

Ces dernières expér iences semblaient , nous le répétons , 
avoir définit ivement r éso lu la quest ion dans le sens néga-
tif . Ce n 'es t donc pas s a n s su rp r i se que le publ ic scienti-
fique a p p r i t , en 1859 , q u e le savan t di recteur du Mu-
séum de R o u e n , à la su i t e de longues et nombreuses 
expér iences , se p rononça i t hau temen t pour la générat ion 
spontanée. 

M. Pouchet , après avo i r répété les expér iences de 
MM.^Schultze et S c h w a n n , en les r ep rodu i san t exactement, 
et même en les va r i an t et l eu r donnan t u n p lus h a u t degré 
de préc i s ion , a obtenu cons t ammen t u n résu l ta t positif, 
il a vu se développer des animalcules et des végétations 
microscopiques, des c r y p t o g a m e s , e tc . , dans des vases 
de ver re contenant de l ' a i r débar rassé de t ou t germe o r -
ganique pa r son p a s s a g e d a n s l 'acide su l fu r ique concen-
t r é , ou à t r avers des f r a g m e n t s de porcelaine chauffés au 
rouge . 

M. P o u c h e t , ap rès a v o i r fai t une longue série d 'expé-
riences tendant à p r o u v e r que l ' a i r a tmosphér ique ne 
peut être, selon lui, le véh icu le des germes p r o d u c t e u r s , -

a couronné cette série de recherches en p rodu i san t des 
végétations spontanées dans un air ar t i f iciel , c 'est-à-dire 
dans un mélange d 'oxygène , d'azote e t d 'acide carbonique , 
fait dans les p ropor t ions nécessaires pour const i tuer de 
l 'air , mélange qu 'on ne saurai t soupçonner contenir le 
moindre germe organique . C'est dans cet air artificiel que 
M. Pouchet a vu se développer sous ses yeux des c h a m -
pignons et des infusoires , entre au t res u n e p lan te c r y p -
togamique, un Aspergillus, espèce nouvel le , qui a été 
déclarée telle pa r le docteur Montagne (de l ' Ins t i tu t ) , 
et baptisée p a r ce savan t botanis te du n o m à'Aspergillus 
Poucheti. 

M. Pouchet a fai t u n e autre série d 'expériences avec 
M. Houzeaux, chimiste de Rouen. Il a fai t bouil l i r de 
l'eau distillée, purif ié de l 'air avec le p lus g r a n d soin, 
et introduit dans cet air p u r du foin préa lablement dessé-
ché pa r une exposition de vingt minu tes à u n e t empéra -
ture de 100 degrés . O r , on a v u se développer dans 
ce milieu ainsi pr ivé de tout germe r ep roduc teu r , n o n -
seulement u n nouvel Aspergillus, ma is diverses espèces 
d'infusoires. 

Tels sont les faits nouveaux que M. Pouche t a fait c o n -
naître dans les premiers mois de l ' année 1859, pour relever 
la bannière renversée de la générat ion spontanée . 

A peine publiées , les expériences du na tura l i s te de 
Rouen ont t rouvé , pa rmi les m e m b r e s de l 'Académie 
des sciences, de nombreux et d ' a rden t s cont rad ic teurs ; 
une véritable levée de boucliers s 'est fa i te , au sein de 
ce corps savan t , p o u r combattre ses assert ions. On a u -
rait dit , à voir l ' a rdeur de nos académiciens p o u r c o m -
battre les recherches de M. Pouche t , que les fondements 
mêmes de la science seraient ébranlés si ses opinions 
parvenaient à p r e n d r e le moindre crédi t dans l 'opinion 
publique. En dehors de l 'Académie , quelques savan ts 
dis t ingués, entre au t res M. l 'abbé Moigno, rédac teur du 



Cosmos, se sont for tement élevés auss i contre la même 
théo r i e , pa rce qu'el le se t rouvera i t en d é s a c c o r d , selon 
e u s , avec les fai ts de. la révélat ion et les croyances de la 
foi chré t ienne . 

Nous ne n o u s expl iquons p a s , à v ra i d i r e , une telle 
émotion. Que les académiciens q u i , dans leurs cours du 
J a rd in des p lan tes ou des diverses F a c u l t é s , combattent 
depuis v ing t ans la générat ion s p o n t a n é e , s 'empressent 
de s ' inscr i re en faux contre cette doc t r i ne , et viennent 
répéter à l ' In s t i tu t , p resque d a n s les m ê m e s t e r m e s , les 
asser t ions e t les fai ts qu ' i ls p roduisen t chaque année, 
devant les aud i t eu rs de l eu r s c o u r s , r ien de p lus naturel. 
La générat ion spontanée qui a été en faveur à u n e certaine 
é p o q u e , é tan t au jou rd ' hu i f rappée de discrédi t dans la 
science, il es t tou t simple q u e , dans leurs c o u r s , les pro-
fesseurs enseignent la doctr ine classique, et qu ' i ls viennent 
r ep rodu i r e devant l 'Académie les considérat ions que l'on 
t rouve d a n s les t ra i tés de physiologie comparée . Mais ce 
que nous ne comprenons p a s , c 'est que des hommes à 
la fois éclairés et p ieux c ro ien t , dans leur conscience et 
d a n s leur savoi r , devoir accorder t a n t d ' impor t ance , au 
po in t de vue de la fo i , à u n e simple expérience physiolo-
gique. Nous avons beau n o u s creuser la t ê te , nous ne 
voyons point comment le fai t de la généra t ion spontanée 
é tant r econnu v r a i , les réc i t s bibliques s ' en trouveraient 
le moins du monde compromis . 

Allons au fond des choses . La science moderne , c'est-à-
d i re la géologie et la paléontologie sont en pa r f a i t accord 
avec la Genèse su r le fait de la création des an imaux et de 
l 'homme. J u s q u ' à u n e certaine époque géo log ique , on n'a 
vu s u r no t r e globe aucun être v ivant . A une période pos-
tér ieure , c ' e s t - à - d i r e q u a n d le globe te r res t re s 'est refroidi, 
on y voit appara î t r e d ' abord des p l an t e s , ensui te des 
a n i m a u x , d ' u n e organisat ion peu compl iquée , ensuite 
les an imaux s u p é r i e u r s , enfin l ' homme. La science a- t -

elle jamais pré tendu expl iquer cette appar i t ion des ê t res 
v ivan t s , c 'est-à-dire l a création de l a n a t u r e an imée? 
Non ; elle reconnaî t sa radicale impu i s sance pour p r o -
noncer sur ce poin t . Si vous lui demandez qui a créé les 
animaux et l ' h o m m e , elle vous r é p o n d r a qu'el le l ' i gnore , 
ce qui signifie que c 'est là l 'œuvre mani fes te du Créa teur 
suprême, l 'œuvre de Dieu. Mais le p r e m i e r être v ivant , la 
première plante , le p remier animal qu i ai t a p p a r u , sous la 
main de Dieu, à la sur face de not re globe à pe ine ref ro id i , 
c'est manifestement u n e génération spontanée qu i lu i a 
donné naissance. Dieu n ' a p a s eu b e s o i n , en effet , pour 
créer la p remière p l a n t e , de disposer d ' u n g e r m e ; il l ' a 
créée pa r sa suprême pu issance . La génération spontanée 
a donc été mise en œuvre au débu t de l a c réa t ion ; la 
science et la foi se réun issen t pour n o u s l ' a f f i rmer . 

Mais pourquo i la générat ion spontanée , que n o u s voyons 
en œuvre aux p r e m i e r s âges du m o n d e o rgan i sé , n ' a u -
rait-elle p a s continué de s 'exercer depu i s cette époque? 
pourquoi ne s 'exercerait-elle pas encore a u j o u r d ' h u i sous 
nos yeux ? Pou rquo i la puissance qu i a créé aux p remie r s 
âges, de not re p l anè t e , ne cont inuerai t -e l le pas encore à 
créer sous nos yeux ? P o u r q u o i n ' y aurai t - i l pas , à côté 
du mode de générat ion pa r ge rmes et p a r o v u l e s , mode 
visible et p a l p a b l e , u n au t r e sys tème de r e p r o d u c t i o n , 
spécial aux êtres d ' un o rd re i n f é r i e u r , et que la n a t u r e 
mettrait en œuvre q u a n d l e sy s t ème habi tue l de g é n é r a -
tion par les œufs et les ge rmes n e p o u r r a i t s ' exe rce r , ou 
serait ent ravé dans son accompl i ssement ? A i n s i , loin de 
considérer , avec les théologiens a u j o u r , la générat ion 
spontanée comme contra i re au dogme r e l i g i e u x , comme 
opposée à la tou te -puissance du Créa t eu r , n o u s c royons 
très-fermement qu 'e l le peu t ven i r en a ide s u r ce po in t à 
la révélation et à l a foi. Bien p l u s , il n o u s semble que 
ces mêmes théologiens servent t o u t a u r e b o u r s la g r a n d e 
cause qu'i ls entendent défendre : c a r a f f i rmer que Dieu 
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ne peut créer d 'ê t res v i v a n t s que par des ge rmes e t par des 
o v u l e s , p ré t endre que les plantes et les êtres inférieurs 
ne pour ra ien t se f o r m e r avec le seul concours de l ' a i r , 
de l ' eau ou des ma t i è r e s organiques en putréfaction 
ou sous un au t r e é t a t , c 'es t assigner des bornes à la 
puissance créatrice de D i e u , c'est o se r , téméri té inouïe S 
t racer à son activité u n cercle d'où, elle ne saura i t sortir. 
E n r é s u m é , nous c royons les par t i sans de la génération 
spontanée p lus o r t h o d o x e s , au point de vue de la foi , 
que ceux qu i la r epoussen t en son nom. 

Nous sommes d ' a u t a n t p l u s à not re aise pour expri-
m e r cette opinion, que n o u s n 'avons j ama i s été jusqu'ici 
pa r t i s an de la généra t ion spontanée. Après avoir lu ce 
que les physiologistes ont écri t depuis vingt ans s u r cette 
mat iè re i m p o r t a n t e , e t s u r t o u t d 'après les expériences de 
Schultze et de S c h w a n n , n o u s repoussions la génération 
spon tanée , d 'accord en cela avec presque tous les auteurs 
de not re t e m p s ; m a i s , en fait de sc ience, il n 'es t point 
d 'opinion inébran lab le . Ce que le ra isonnement et l 'expé-
rience ont é tab l i , les r a i sonnements et les fai ts contraires 
peuvent le renverser : tel le est la loi de la science et la 
règ le de tout espr i t log ique . Examinant sans pré jugé ce 
g r a n d procès sc ien t i f ique , nous verr ions a u j o u r d ' h u i sans 
déplais ir la doctr ine de la générat ion spontanée, vaincue 
jusqu ' à ce j o u r , se r e l eve r t r i o m p h a n t e , et nous enregis-
t re r ions sans r e g r e t la sen tence définitive. 

I l se ra i t superf lu d ' e x p o s e r avec détail les a rgumen t s qui 
ont été élevés en 1859, au sein de l 'Académie des sciences, 
contre les e x p é r i e n c e s , ou plutôt contre l 'opinion de 
M. Pouche t . MM. M i l n e - E d w a r d s , de Quatrefages , Payen, 
D u m a s , etc.-, se son t b o r n é s , en effe t , à répé ter ce que 
tou t le monde sai t , ou p e u t lire dans les ouvrages clas-
siques, cont re la doct r ine de la générat ion spontanée, au 
lieu de p r e n d r e corps à c o r p s , ce qui convenait seule-
ment dans cette occasion , l 'expérience si nette et si p ré-
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cise de M. Pouchet . C'est à peine si u n e expérience inédite 
a été rappor tée p a r M. M i l n e - E d w a r d s ; encore est-elle 
assez peu i néd i t e , puisque l ' a u t e u r l 'effectue chaque 
année dans ses cours , bien qu'il n e l 'a i t j ama i s publiée. 

Une seule objection sérieuse a é té f a i t e aux expériences 
. du natural is te de Rouen , et on n o u s p e r m e t t r a de dire 

que c'est précisément celle que n o u s avions élevée n o u s -
même dans la Presse, dès les p r e m i e r s j o u r s de la com-
munication du mémoire de M. P o u c h e t à l 'Académie des 
sciences. On a fait r e m a r q u e r q u e la t empéra tu re à l a -
quelle M. Pouche t a soumis , p e n d a n t une demi-heure 
seulement, le foin qu'i l a soumis à s o n expér ience , est in-
suffisante p o u r dét rui re les ge rmes o r g a n i q u e s . MM. Milne-
Edwards , de Quatrefages et P a y e n on t rappelé que des 
germes et même des an imaux i n f é r i e u r s peuvent s u p p o r -
ter sans pér i r des t empéra tu res de p l u s de 150°. M. Dumas 
a assuré que les t a rd ig rades secs r é s i s t e n t à la t empéra -
ture de p lus de 150°, et que les s p o r u l e s de l'oïdium 
aurentiacum , p longés dans l ' eau b o u i l l a n t e , rés is tent à 
cette t empéra tu re . Notons en p a s s a n t que M. D u m a s , 
qui a pris par t à cette d i scuss ion , é t a i t , il y a vingt ans 
un des p rôneur s de la généra t ion spon t anée qu'i l combat 
aujourd'hui, de concert avec ses col lègues de l ' Inst i tut . Le 
changement de vues survenu d a n s cet éminent espri t 
montre suff isamment toutes les d i f f i cu l t é s , toutes les i n -
certitudes de la quest ion en lit ige. 

L'insuffisance de t empéra tu re à laquel le le foin a été 
soumis, telle est donc la seule ob jec t ion sérieuse qui ait 
été faite à l 'Académie des sciences c o n t r e l 'expérience de 
M. Pouchet. 

Par diverses communicat ions a d r e s s é e s p a r lui à l 'Aca-
démie des sciences, M. Pouche t a r é p o n d u à l 'objection 
que nous venons de r appo r t e r . I l l ' a ré fu tée soit à 
l'aide d'expériences dans lesquelles le fo in f u t chauffé j u s -
qu'à 200°, et où l 'on n 'en vit p a s m o i n s se p rodu i r e des 
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animalcules ; soit en e s sayan t de p rouve r p a r des expé-
r iences directes, qu ' i l est inexact de pré tendre que des 
an imaux puissent r é s i s t e r à la t empé ra tu r e de 150°, que 
les t a rd ig rades , pa r exemple , pu i s sen t reveni r à la vie 
après avoir été soumis à l 'ac t ion de la t empéra tu re de 
l 'eau bouil lante. 

Il f au t chercher la réponse , compendieusement déve-
loppée, faite p a r le na tu ra l i s t e de Rouen aux diverses 
objections élevées con t r e ses idées, dans le g ros volume 
qu'i l a fai t pa ra î t r e s o u s ce t i t re : Hétérogénie ou Traité de 
la génération spontanée ' . On t rouvera dans ce t ra i té ma-
gis t ra l la quest ion de l a généra t ion spontanée étudiée sous 
toutes ses faces et avec le développement que comporte 
une monograph ie scient i f ique composée avec a m o u r pour 
se por ter à la défense d 'op in ions pass ionnément chères. 
Nous renvoyons à ce t r a i t é les pe r sonnes désireuses de se 
fo rmer , s u r une ques t ion si reba t tue , une opinion moti-
vée. Nous a jou te rons seu lemen t q u e , m ê m e avec ce livre, 
ex-profésso, il n 'es t p a s facile d ' a r r ive r à fo rmer sa pro-
p r e conviction. C'est l à , en effet, une de ces questions si 
épineuses pa r e l l e s -mêmes , si peu abordables p a r des 
expériences décisives, que l'on se sent alternativement 
disposé à accorder l a pa lme à l ' au teu r qui a écrit le 
dernier su r cette m a t i è r e . I l y a dans les sciences natu-
relles un certain n o m b r e de thèses p r e s q u e inaborda-
bles , et qu ' i l est p lus s a g e de la isser do rmi r que d 'at taquer, 
car on est p resque a s s u r é d 'avance de n ' a r r i ve r à aucune 
conclusion précise. De ce n o m b r e sont toutes les questions 
où intervient l ' é lément vi ta l , de cet o rd re est encore celle 
de la générat ion spon tanée . 

I l f au t dire p o u r t a n t que la difficulté pendan te a été un 

1. Eétérogênie, ou Traité de la génération spontanée, lasée sur de 
nouvelles expériences, pa r F . Pouchet , correspondant de l'Institut, 
1 vol. in-8. Paris, chez J . B. Baillière et fils, 1859. 
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moment si nettement posée et si v ivement engagée, que 
l'on a pu croire à sa solut ion prochaine . P a r m i les nom-
breuses expériences de M. Pouche t , il était pe rmis à une 
commission académique d 'en choisir un certain n o m -
bre et de vér i f ie r , en les r é p é t a n t , l eur va leur réelle 
au point de vue de la quest ion qu'i l s 'agissai t de j uge r . 
Mais cet espoir s 'est v i te évanoui . M. Pouche t s 'est 
laissé malheureusement en t ra îner pa r u n e discussion i n -
tempestive, dans u n chemin de t r averse où le public s 'est 
dégoûté de le suivre , et où l 'a t tent ion des savan ts lu i a fai t 
promptement défaut . Au lieu de pousser vivement à l ' exa-
men de ses expériences s u r la thèse spéciale et unique de 
la génération spontanée, M. Pouchet a accepté un long et 
stérile débat su r u n e quest ion fort incidente^ selon nous . 
Un naturaliste, d ' un espri t très-noble et t rès-é levé , d 'une 
main très-exercée à l ' expér imenta t ion, M. Doyère, s 'est 
posé en antagoniste de M. Pouche t su r la quest ion de la 
mort réelle des t a rd ig rades soumis à une t empéra tu re 
élevée ou à la dessiccation, su je t qu ' i l avait élucidé a u t r e -
fois pa r des expériences r emarquab les . Cette discussion qui 
n'eût dû fo rmer q u ' u n épisode pas sage r , s 'est beaucoup 
trop prolongée, pa r suite des formes agress ives des deux 
adversaires. Au milieu de ce conflit , on a p e r d u de vue la 
question principale, c ' es t -à -d i re la générat ion spontanée, 
pour ne s 'occuper que de la quest ion, tou t auss i obscure , de 
la résurrection ou de la m o r t des t a rd ig rades . En définitive, 
la thèse essentielle de la générat ion spontanée est restée 
dans cet impasse , et t ous ceux qui avaient mont ré le p lus 
de zèle pour la solution de la question pr imit ive ont fini pa r 
n'y plus songer . On aura i t beaucoup tenu à v ider , s ' i l était 
possible, la grande quest ion de la généra t ion spontanée ; 
on n'a pas voulu se préoccuper de la quest ion incidente 
des tardigrades . Vous avez cette fois bien mérité votre 

: nom, ô tardigrades! pu isque vous avez r e t a rdé ici la m a r -
che de la science et reculé l 'époque où la g r a n d e question 



de l 'hétérogènie, p o u r employer le mot nouveau créé par 
M. Pouche t , p o u r r a ê t r e ut i lement repr ise pa r les Acadé-
mies et les savants . 

2 

Élude des corpuscules en suspension dans l 'atmosphère, 
par M. Pouchet. 

Dans la discussion relative à la généra t ion spontanée, 
on avait opposé à M. Pouche t l ' a rgumen t qu i est toujours 
invoqué dans cette ques t ion , c ' e s t -à -d i re la présence dans 
l 'a tmosphère de quan t i t é s considérables de ge rmes ou 
d'ovules qui , en se déposan t dans les l iquides exposés à 
l 'air , p rodu i sen t ces ê t r e s dont l 'or igine donne lieu à tant 
de contestat ions. M. d e Quatrefages avait même prétendu 
avoir r econnu , d a n s l a pouss ière examinée au microscope, 
de peti ts corps s p h é r i q u e s ou ovoïdes qui « faisaient naître 
l ' idée d ' un œuf d ' u n e ex t rême peti tesse. » 

P o u r r épondre à c e t a rgumen t , M. Pouche t a étudié au 
microscope la p o u s s i è r e de différents l ieux. Il a pensé que 
si l ' a tmosphère cont ien t réel lement des ge rmes ou des œufs 
d ' infusoires , on doi t les r encon t re r dans la pouss ière qui 
n 'es t formée que p a r l a précipi ta t ion lente <les corps étran-
gers que charr ie l ' a tmosphè re , et qui , se déposent su r les 
différents corps à la su r face de la t e r re , quand l 'a i r est 
t ranquil le . Or, M. P o u c h e t , ap rès u n e étude microscopique 
minut ieuse de pouss i è r e s r amassées dans une foule delieux 
et dans les c i r cons tances les p lus variées, n ' a j amais pu 
reconnaî t re dans ces dé t r i tu s a tmosphér iques la présence 
d ' u n seul œuf ou g e r m e d ' infusoire . M. Pouche t conclut de 
là que l ' a tmosphère ne peut appor te r aucun germe ou 
ovule qui pu isse concour i r à la générat ion des infusoires ; 
il p résente donc ce nouvel o rd re de fai ts comme entière-
ment conforme à la doct r ine qu'il sout ien t . 
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Nous ne sommes point touché de cet a r g u m e n t en faveur 
de la génération spontanée . .L 'a i r a tmosphérique pour ra i t 
être surchargé de ge rmes ou d'ovules d 'ê t res infér ieurs , 
sans que la pouss ière qui s 'accumule en différents l ieux, 
en recélât la moindre t race . Il suffirait que ces ge rmes 
fussentd 'une légèreté spécifique telle qu'ils flottassent con-
stamment dans l ' a tmosphère , sans jamais pouvo i r se p r é -
cipiter à la surface d u so l , ou bien encore q u e leurs d i -
mensions fussent tel lement faibles que le microscope 
restât impuissant à les déceler. Les infusoires , dont on 
s'occupe quand on par le de la génération spontanée , 
n'étant p resque t ou jou r s discernables qu'au microscope, on 
comprend fo r t bien que les germes mêmes qu i leur don-
nent naissance puissen t , p a r l ' infinie pet i tesse de leurs 
dimensions, échapper à l 'action amplifiante du micro-
scope. On ne peut nier que l ' a tmosphère soit le véhicule 
d'un grand nombre de spores végétaux ; que p resque toute 
la grande classe des c ryptogames reçoive p a r l ' in termé-
diaire de l 'air qui les t r anspo r t e au loin, ses g e r m e s r ep ro -
ducteurs. Tout le monde sait également que la fécondation 
dans les végétaux un i sexue l s , dans les da t t ie rs , p a r 
exemple, ne s 'opère que grâce au t r a n s p o r t , à t r avers 
l'air, du pollen de l ' individu mâle. P o u r r a i t - o n p ré tendre 
que ces spores r ep roduc teu r s des c ryptogames , que ce 
pollen des végétaux unisexuels n 'existent p a s , parce 
qu'en observant la pouss ière accumulée en différents l ieux, 
on n 'aurai t p u y r e t rouver ces éléments o rgan iques? 
Voilà pour tan t à quelle conclusion on serai t condui t en 
suivant à la le t t re le r a i sonnement de M. Pouche t . Il nous 
paraît donc difficile d 'accorder une grande signification, 
en ce qui concerne la générat ion spontanée, aux fai ts dont 
nous par lons . 

Mais si les observat ions de M. Pouchet sont p e u p r o -
bantes dans la quest ion générale envisagée pa r l ' au teur , 
il faut nous hâter de p roc lamer leur impor tance à un 
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aut re point de vue , c ' es t -à -d i re sous le rappor t de l 'é-
tude micrographique de l 'air . C'est pour la première fois 
que l 'at tention se porte sérieusement sur l 'examen de ce 
détr i tus a tmosphérique qui constitue la poussière, et le 
résul tat des recherches de M. Pouchet est extrêmement 
digne d ' intérêt pa r la nouveauté des faits constatés par 
cet observateur . Il importe donc de donner u n aperçu de 
ces faits. 

P o u r étudier les poussières atmosphériques, M. Pouchet 
recueille à l ' in tér ieur des lieux fermés, sur les corniches 
des plafonds, sur les meubles un peu élevés, dans les 
greniers, au bas et au haut des églises, etc., e tc . , de là 
poussière, qu ' i l place directement sur le porte-objet du 
microscope. 

Les différentes substances que l 'examen microscopique 
fait reconnaî t re dans ces poussières, sont de na ture mi-
nérale ou organique. 

Les substances d'origine minérale offrent peu de variétés; 
elles ne consistent guère qu'en des détritus des roches qui 
se rencontrent à découvert dans la contrée dont on exa-
mine la poussière. 

Les débris provenant du règne animal sont pr incipale-
ment les su ivants : divers animaux infiniment peti ts , tels 
que des helminthes appartenant au règne Oxyure, et des 
vibrions de plusieurs espèces ; des squelettes d'infusoires 
siliceux, sur tou t des navicules, des bacillaires et des dia-
tomes; des f ragments d 'antennes de coléoptères; des 
écailles d'ailes de papillons diurnes et nocturnes ; des poils 
de laine de diverses couleurs, provenant de nos vêtements 
souvent teints en beau bleu, en rouge vif ou en ve r t ; des 
poils de lapin, de chauves-souris ; des barbules de plumes ; 
des f ragments de tarses d'insectes ; des cellules épithéliales ; 
des f ragments de peaux d'insectes divers ; des filaments de 
toile d 'araignée. 

Les corpuscules de poussière qui appart iennent au règne 
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végétal sont les suivants : des f ragments de tissu de di-
verses p l an te s ; des fibres ligneuses en petit nombre ; p lus 
souvent des f ragments de cellules et de vaisseaux; f r é -
quemment des poils d 'or t ie et de végétaux appartenant à 
des espèces variées ; des f r agmen t s d'aigrettes de synan-
t h é r é e s ; beaucoup de filaments de coton, ordinairement 
blancs et quelquefois teints de diverses couleurs, quel-
ques f ragments d 'anthères et de grains de pollen de mal-
vacées, d'épilobium et de p i n ; des spores de cryptogames, 
mais en for t petit nombre. 

Un fait qui v a beaucoup surprendre , c'est que la sub-
stance qui se t rouve le p lus souvent dans les poussières 
atmosphériques, c 'est la fécule, ou amidon. Dans tous les 
lieux où l 'on emploie de l a far ine de blé pour l ' a l imenta-
tion, la fécule se rencont re en gra ins parfai tement recon-
naissables au microscope, mêlée en proport ion notable 
aux poussières a tmosphériques . Et ce n 'est pas seulement 
dans les poussières d 'or ig ine récente, c 'est aussi dans 
celles d 'une date séculaire que l 'on re t rouve ces mêmes 
globules d 'amidon ayan t conservé leur s t ructure normale. 
M. Pouchet a re t rouvé dans la poussière rapportée de l ' in-
térieur de tombeaux d e l à haute Egypte , des grains de f é -
cule qui présentent tous les caractères physiques et ch i -
miques de la fécule récente . P a r son ébullition dans l 'eau, 
cette fécule se gonfle et se d i s sou t ; elle se colore en bleu 
sous l'influence de l 'eau iodée ; ses granules ont , au mi-
croscope, la forme ovoïde o u sphér ique ; en u n mot, cette 
fécule, qui remonte p e u t - ê t r e au temps de Sésostriset des 
Pharaons, ne diffère en r i e n pa r ses caractères, de la fécule 
récente. 

Un autre fait r emarquab le observé pa r M. Pouchet dans 
les fécules faisant par t ie des poussières séculaires, c 'est 
que leurs grains présentent souvent une couleur d 'un beau 
violet. Il y a dans ce fait u n e confirmation bien curieuse et 
bien inattendue des beaux t ravaux de M. Chatin concer-



nant la présence d a n s l ' a i r de t races de vapeur d' iode. On 
ne saura i t t rouver u n e démons t r a t i on p l u s intéressante de 
la découverte de cet h a b i l e chimiste que celle que la nature 
semble lui avoir m é n a g é e en m o n t r a n t , p a r la coloration 
bleue spontanée de la f écu l e flottant d a n s l ' a tmosphère , la 
présence certaine des v a p e u r s d ' iode à l 'é ta t l ibre. 

F r a p p é de la p r é s e n c e de la fécule dans les poussières 
aériennes, M. P o u c h e t a pour su iv i avec le p lus g r a n d soin 
l 'étude de ce fa i t s i n g u l i e r . Il a in te r rogé la poussière de 
toutes les localités et d e tous les siècles. Il a exploré les 
monuments des g r a n d e s villes comme ceux du déser t , 
ceux qui sont p lacés à l ' i n t é r i eu r des te r res comme ceux 
qui s 'élèvent p rè s des r i v a g e s de la m e r , et p resque p a r -
tout il a re t rouvé de la fécule douée d 'une telle puissance 
de conservation qu 'e l l e avai t rés is té à l 'act ion d ' i nnom-
brables années. 

Quelle que soit l ' a n c i e n n e t é de la pouss ière que l'on 
examine, on y r e t r o u v e d e la fécule a isément r econna i s -
sable. M. Pouchet en a r e t r o u v é d a n s les p lus inaccessibles 
rédui ts de nos vieilles ég l i s e s go th iques , mêlée à leur pous-
sière noircie p a r s ix à hu i t siècles d 'existence ; il en a 
même rencontré , c o m m e n o u s l ' avons dit p lus hau t , dans 
les palais et les h y p o g é e s de la Thébaïde . 

Selon M. Pouche t , on p e u t poser en thèse généra le que, 
dans tous les pays où l e blé fo rme la base de l 'al imenta-
t ion, sa fécule pénè t r e p a r t o u t avec la pouss iè re , et se 
rencont re dans celle-ci, e n quant i té p lus ou moins notable . 
On en découvre d ' a u t a n t p lus , que l 'on explore des lieux 
p lus rapprochés du c e n t r e des villes et s i tués p lus bas . Au 
contraire , la fécule es t d e moins en moins abondante , et 
ses g ra ins deviennent d e p lus en p lus fins, à mesure que 
l 'on s'éloigne d a v a n t a g e des g r a n d s centres de populat ion 
et que l 'on explore d e s m o n u m e n t s p lus isolés. Ainsi , 
p a r exemple, M. P o u c h e t n ' a pu t rouver de gra ins de fé-
cule n i dans le temple d e Jupi te r Sérapis , si tué s u r les 

rivages du golfe de Baies , n i dans celui de Vénus Athor , 
placé sur les confins de la Nubie ; il en a recueilli p o u r -
tant dans quelques spèos ou temples sou te r ra ins de la 
haute Égypte. 

On remarque auss i qu ' à mesu re que l 'on s'élèVe su r les 
montagnes ou su r les m o n u m e n t s , la quant i té de fécule 
mêlée aux dét r i tus a tmosphér iques devient de moins en 
moins considérable. Dans l ' abbaye de Fécamp , qui est a u -
dessous du niveau du sol, et située d a n s la pa r t i e centra le 
de la ville, la fécule abonde dans la pouss iè re de ses c h a -
pelles. Dans la ca thédra le de Rouen on en rencont re en 
quantité considérable ve r s la région infér ieure de la tour 
de Georges d 'Amboise, m a i s ses p ropor t ions d iminuent de 
plus en p lus à mesu re qu 'on s 'élève ve r s le hau t de l ' éd i -
fice. Abondante encore dans la pouss iè re séculaire qui se 
trouve dans les combles du chœur de la métropole rouen-
naise, elle devient ensui te de p lus en p lus r a r e à m e s u r e 
que l 'on monte d a n s la flèche. On n ' en rencon t re que t r è s -
peu à la base de la p y r a m i d e de fonte , et il ne s 'en t rouve 
plus un seul g r a in au sommet de celle-ci. 

Dans une chapelle isolée, située su r le bo rd de la mer , 
et bâtie su r u n e fa! aise de 110 mè t res d 'élévat ion, la pous -
sière amassée su r une s ta tue, était en g rande par t ie com-
posée de gra ins calcaires , enlevés aux paro i s de la mon-
tagne et t r anspor tés p a r le vent dans le fond du m o n u m e n t , 
ouvert jour et nu i t aux pèler ins . On y rencontra i t un 
grand nombre de p lumules d'ailes de pha lènes , qui sans 
doute y ont souvent cherché un abr i , m a i s for t r a rement 
un grain de fécule appara issa i t dans le champ du micros -
cope, tandis que dans les dét r i tus des villes, à chaque ob-
servation, on en découvre p lus ieurs gra ins . 

Cette dissémination de l ' amidon est si généra le dans les 
lieux où l 'on s 'a l imente avec le blé, qu' i l n 'es t pas de ré-
duit où la fécule ne s ' ins inue. On la t rouve dans tout et 
partout où pénèt re l ' a i r a tmosphér ique . M. Pouche t l 'a r e -
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t r o u v é e d a n s les p lus o b s c u r s d é t o u r s de nos m o n u m e n t s go-
t h i q u e s q u e , d e mémoi re d ' h o m m e , p e r s o n n e n ' ava i t foulés. 
Il en a m ê m e découver t à l'intérieur de l a ca isse d u t y m p a n 
d ' u n e t ê te de chien momifiée qu ' i l ava i t recueil l ie lu i -même 
au t r e fo i s d a n s un t emple s o u t e r r a i n de la h a u t e E g y p t e . 
M. Ch. R o b i n , qu i a fa i t des obse rva t ions ana logues aux 
p r écéden t e s , a découver t de la fécule à la su r f ace de la 
p e a u d e l ' h o m m e v ivan t . Il suff i t , p o u r l ' ob ten i r , de r ac le r 
l é g è r e m e n t l a p e a u avec un i n s t r u m e n t t r a n c h a n t . 

M. P o u c h e t en fa i san t conna î t r e les fa i ts p récéden t s 
en tenda i t y p l a c e r u n a r g u m e n t en f a v e u r de sa thèse favo-
r i t e , l a géné ra t i on spontanée . N o u s n e sa i s i ssons p a s le 
l ien q u i exis te en t re l a composi t ion des pouss i è r e s aé r ien-
n e s et l a p r o d u c t i o n spon tanée des ê t res v ivan t s . Mais, 
p r i s en e u x - m ê m e s , ces fa i ts ont u n g r a n d ca rac tè re d ' i n -
té rê t et d 'o r ig ina l i t é ; cela n o u s suf f i t . 

3 
La culture des huîtres. — Résultats de l'expérience entreprise dans 

la baie de Saint-Brieuc pour la reproduction et la multiplication des 
huîtres comestibles. 

Le Moniteur a publ ié , le 13 j a n v i e r 1859, u n r a p p o r t 
ad ressé à l ' E m p e r e u r pa r M. Coste, s u r les r é s u l t a t s de 
l ' expér ience q u i a été e n t r e p r i s e en B r e t a g n e , d a n s la baie 
de Sa in t -Br ieuc , p o u r mul t ip l ie r a u sein de l a m e r , les 
h u î t r e s comest ib les . Comme la s imp le ci ta t ion de ce d o c u -
m e n t , p r i v é de tou t c o m m e n t a i r e , n e suf f i ra i t po in t p o u r 
f a i r e c o m p r e n d r e le b u t et les déta i l s de la g r a n d e expérience 
qui est en voie d e s ' accompl i r d a n s la baie de Sa in t -Br ieuc , 
n o u s c r o y o n s devoir d o n n e r ici u n exposé p réc i s des d i -
ve rses o p é r a t i o n s qui composen t ce g r a n d essa i , et r appe l e r 
les fa i ts d ' h i s to i r e na ture l le qu i o n t f a i t concevoir l a poss i -
bilité d e ce t te t en ta t ive r e m a r q u a b l e , 
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Au mois de ju in 1858, le Moniteur pub l i a u n r a p p o r t 
dans lequel M. Coste d e m a n d a i t le m o y e n d e s ' a s s u r e r , 
pa r u n e épreuve décis ive, s i , c o n f o r m é m e n t a u x p r o m e s s e s 
de la science, la m e r p o u r r a i t ê t re mi se en c u l t u r e comme 
la t e r re , et si l 'on p o u r r a i t , s u r le fond des r a d e s et des 
baies mar i t imes , p r o d u i r e u n vé r i t ab le e n s e m e n c e m e n t 
d 'hu î t res , c ' e s t - à - d i r e c r é e r au f o n d des eaux u n e so r t e d e 
métair ie ana logue aux explo i ta t ions agr icoles t e r r e s t r e s . 
Le golfe de Sain t -Br ieuc f u t chois i p o u r cet te expér ience , 
qui f u t en t repr i se a u x f r a i s d e l 'E ta t , exécutée au m o y e n 
de ses nav i r e s , confiée à l a g a r d e d e ses équ ipages , et q u i 
était dest inée à serv i r d e modè le , en cas de succès , à l a 
création d ' u n e vas te exp lo i t a t ion s o u s - m a r i n e s u r les p a r -
ties d u l i t tora l d e la F r a n c e q u i p o u r r a i e n t le mieux s ' y 
prêter . 

La r a d e de S a i n t - B r i e u c p r é s e n t e les mei l l eu res c o n d i -
tions p o u r f avo r i s e r la mul t ip l i ca t ion et le développement 
de l 'espèce an imale q u e l ' on se p roposa i t d ' y acc l imater . 
Sur u n espace qu i n ' e s t p a s m o i n d r e de douze mil les h e c -
tares , elle of f re u n f o n d sol ide , p r o p r e , composé de sab le 
coquillier ou m a d r é p o r e u x , l é g è r e m e n t endu i t de m a r n e 
ou de vase . A chaque m a r é e , le f lot y a p p o r t e , avec u n e 
vitesse d ' u n e l ieue à l ' h e u r e , u n e eau s a n s cesse renouve lée 
qui, en se b r i s an t s u r les n o m b r e u x r o c h e r s de ces p a r a -
ges, s ' i m p r è g n e d ' u n e g r a n d e q u a n t i t é d ' a i r e t reço i t a ins i 
des propr ié tés v iv i f iantes é m i n e m m e n t ut i les au déve lop-
pement et à l ' en t re t ien des j e u n e s a n i m a u x . Ce c o u r a n t 
qui t r averse pa r fo i s avec v io lence le go l fe de Sa in t -Br ieuc , 
appara i ssa i t , d ' a i l l eu r s , a u x e sp r i t s p r é v e n u s , comme u n e 
cause inévi table d ' i n succès . On a n n o n ç a i t d ' avance q u e le 
m o u v e m e n t cont inuel des e a u x a u r a i t p o u r effet c e r t a in de 
dissiper et d ' en t r a îne r a u lo in d a n s la m e r la précieuse s e -
mence qu ' i l s ' ag i s sa i t , a u c o n t r a i r e , d e recuei l l i r et d e fa i re 
f ruc t i f ie r . Ces p rév i s ions d é f a v o r a b l e s o n t été dément ies , et 
la c i rconstance que l ' on opposa i t comme u n obstacle à la 



réussi te de cette tenta t ive , n ' a servi qu ' à me t t r e mieux 
en évidence u n nouveau t r i o m p h e de la science su r la 
na tu re . 

Dans les mois de m a r s e t d 'avr i l 1858, c 'es t-à-dire l ' é -
poque où l 'hu î t re est p rê te à re je ter son innombrab le géné-
ra t ion , on alla recueill ir , à Cancale , à Trégu ie r et dans la 
m e r commune , trois mi l l ions d 'hu î t res . Cette provision fut 
dis tr ibuée su r un certain n o m b r e de bateaux. Remorqués 
pa r un aviso à vapeur de l ' E t a t , ces ba teaux f u r e n t conduits 
au golfe de Sa in t -Br ieuc et d is t r ibués s u r dix gisements 
longi tudinaux. Ces g i sements se t rouvaient t r acés d 'avance 
su r une car te mar ine i n d i q u a n t les l ignes à féconder ; des 
drapeaux f lot tant su r des b o u é e s , étaient dest inés à dir iger , 
selon leur sens, la m a r c h e d u navi re . Voici comment on 
s 'y pr i t pour déposer les h u î t r e s m è r e s s u r les fonds r e -
producteurs . 

Pendan t que le nav i re r e m o r q u e u r suivai t les l ignes que 
l 'on avait préa lablement t r a c é e s su r la m e r , au m o y e n de 
bouées et de d rapeaux , c o m m e les sil lons que le laboureur 
t race avec sa char rue , les matelots m o n t a n t les barques 
chargées de coquillages, j e t a i en t à l ' eau des m a n n e s r e m -
plies d 'huî t res , qui , t o m b a n t d a n s le sillage, allaient se dé-
poser su r le fond. E n p a r c o u r a n t success ivement ces 
l ignes, on couvrit a insi le f o n d de la m e r de l i ts d 'hu î t res 
au moment de la pon te . Ces lits, convenablement espacés 
entre eux, composaient d i x g isements ou champs r e p r o -
ducteurs , embrassant en to ta l i t é une superficie de mille 
hectares. 

P o u r comprendre m a i n t e n a n t comment les p rodu i t s de 
la ponte de ces huî t res ont p u être recueillis e t f ixés , il est 
indispensable que nous e n t r i o n s dans quelques explicaiions 
relatives au mode de r ep roduc t ion de ces mol lusques . Cet 
exposé est d ' au tan t p lus nécessa i re que , j u s q u ' à ces der-
nières années, on a en t i è rement ignoré le mode de déve-
loppement des jeunes h u î t r e s pr ises au m o m e n t où elles 

s 'échappent de l ' individu r ep roduc t eu r . Ces not ions étaient 
encore un mystère , il y a peu de t emps , p o u r les na tu ra -
listes, et c'est la connaissance de ces par t icular i tés d ' o r -
ganisation qu i a fait concevoir l ' espérance de dir iger à 
son gré la générat ion des hu î t r e s et d 'en recueil l i r les 

résultats. » 
Nous n ' app rendrons à pe r sonne que l 'hu î t re est h e r m a -

phrodite : les deux organes m â l e et femelle sont réun is su r 
le même individu, qui se féconde ainsi lu i -même et par lu i -
même. Vers les mois d ' avr i l ou de mai , la fécondation 
spontanée s 'étant-opérée chez ce mol lusque, les embryons ' 
se trouvent r éun i s dans u n e enveloppe part icul ière située 
vers le bo rd extérieur de la coquille. Us s 'y t rouvent en 
masses innombrables , c a r u n e seule hu î t r e por te jusqu ' à 
deux ou t ro is millions d ' embryons . P a r v e n u s à leur état 
complet, ces jeunes individus sont rejetés p a r l 'huî t re mère , 
qui abandonne au courant des eaux son innombrable p r o -
géniture; elle s 'en échappe sous la fo rme d 'un nuage blan-
châtre qui vient t roubler u n moment la t r ansparence du 
liquide. 

Ce que nous venons de rappe le r était connu depuis bien 
longtemps ; mais ce qui n ' ava i t pas été observé j u squ ' à ces 
dernières années, ce sont les par t icu la r i tés d 'organisa t ion 
de l 'huî t re dans les p remiers j o u r s qui suivent son expu l -
sion de la coquille maternel le . On sait ma in tenan t que les 
produits de la ponte des hu î t res ne sont pas des œufs f é -
condés, comme on l 'avait t o u j o u r s admis , mais bien des 
individus complets, déjà p o u r v u s de leurs coquilles et de 
leurs p r inc ipaux organes . P e n d a n t les p remiers jours qui 
suivent l eur expuls ion, i ls sont m ê m e po r t eu r s d 'un organe 
qui leur est spécial et qu i n 'exis te pas chez l 'huî t re adulte : 
c'est un véritable organe de locomotion. Si l 'on r ega rde au 
microscope ce que l'on a improp remen t n o m m é l* semence 
d'huîtres, et qu i n 'es t nul lement , comme on l 'avait pensé, 
une agglomérat ion d 'œufs , ma is u n e réun ion de jeunes 



individus comple t s , il est facile de reconnaî t re , sur un 
certain nombre d 'ent re eux , une sorte de bourre le t fa i -
sant saillie s u r la coquille et qui se t rouve appl iqué contre 
l ' un de ses bo rds . Ce bourre le t es t d é n a t u r é musculaire. 
On n e sait p a s encore exactement pendant combien de 
jou r s après s a naissance l ' individu res te p o u r v u de cet 
o rgane ; mais ce qui est cer tain, c'est que c 'est un véritable 
ins t rument de locomotion, qui permet au jeune mollusque, 
pendan t l e sp remie r s j o u r s qui suivent sa naissance, d'exécu-
ter des mouvemen t s p ropres , de se dir iger , en u n mot , de 
jouir pendan t quelque temps , de la faculté de locomotion 
qui est ré fusée à l ' hu î t re adul te . 

Le s a f a n t e t modeste col laborateur de M. Coste, M. Gerbe, 
a eu la complaisance de nous mont re r ces intéressantes 
par t icular i tés d 'organisat ion. Bien que la semence d'huîtres, 
conservée d a n s de l 'alcool, remontâ t à p lus ieu r s mois , il 
n o u s a été facile de reconnaî t re , au microscope, ce bour-
relet c h a r n u fixé sur l ' un des côtés de l ' embryon, et qui 
représente son organe locomoteur. 

11 est maintenant facile de comprendre pou rquo i dans 
les condi t ions ordinai res , la reproduct ion et la multiplica-
tion des hu î t res présente t an t de difficultés, pou rquo i cette 
mult ipl icat ion ne s 'opère que dans certaines conditions 
for tu i tement réalisées p a r quelques c i rcons tances locales. 
Ces myr iades de jeunes individus expulsés du manteau de 
l 'huî t re m è r e , sont emportés p a r les courants mar ins , et 
ne peuvent se développer et devenir adul tes que s ' i ls ren-
cont ren t su r l eur passage certains corps é t r ange r s , des 

•abr i s , des rochers solides, etc. , s u r lesquels i ls puissent 
se fixer, s ' implanter , p o u r y vivre et s 'y développer plus 
ta rd h o r s de l 'at teinte des causes de des t ruc t ion qu ' i ls ren-
contrera ient s ' i ls étaient l ibrement abandonnés aux cou-
r a n t s de la m e r . 

Ces corps é t r angers solides e t rés is tants , qui offrent 
aux jeunes générat ions d 'hu î t res une retrai te sû re , un abri 

contre les causes extér ieures de des t ruc t ion , se rencon-
trent naturel lement dans ce que l ' o n nomme les bancs 
if huîtres. Là, en effet, le naissain, au l ieu d 'être dissé-
miné au loin pa r le cou ran t des e a u x , tombe su r l 'amas 
considérable de coquilles adul tes qu i const i tue le banc 
d 'huîtres; il s 'y accroche, il s 'y fixe, et ayant une fois 
trouvé son po in t d ' appui su r cette agglomérat ion de corps 
étrangers, il peut cont inuer à v iv re e t pa rven i r à l 'état 
adulte. 

Ces conditions favorables , réa l i sées p a r la na tu re dans 
les bancs d 'huî t res , ont été quelquefois imitées par l ' a r t . 
Les habitants du lac F u s a r o , don t M. Coste a décrit les 
industrieux procédés dans son b e a u Voyage sur le littoral 
delà France et de l'Italie, ob t iennent d ' abondantes récoltes 
en disposant au tou r de la c irconférence d ' u n banc d 'huî t res 
naturel, des p ieux et des fasc ines i m m e r g é s sous les eaux 
et s'élevant de quelques p ieds a u - d e s s u s du niveau du lac. 
Quand le naissain des hu î t r e s v ient à s ' échapper , le c o u -
rant ou peut-ê t re le mouvement p r o p r e des jeunes individus, 
les dirige contre ces pieux et ces b r a n c h a g e s . I ls s 'a t tachent 
à ces corps .é t rangers , ils y v ivent et y p rospè ren t . Quand 
les huîtres ainsi artificiellement sauvées des causes de des-
truction qui les menaçaient sont p a r v e n u e s à l 'é tat adulte, 
on retire de l 'eau les pieux et les fasc ines submergés , et 
c'est ainsi que les ingénieux riverains du lac F u s a r o se 
procurent annuel lement d ' abondan tes récoltes de ce produi t 
comestible. 

Le lecteur devine sans peine , d ' a p r è s les détails qui pré-
cèdent, en quoi devait consis ter la g r a n d e expérience 
de Saint-Brieuc, à laquelle n o u s r evenons main tenant . 
M. Coste se proposai t de r e p r o d u i r e su r u n e p lus g rande 
échelle l ' ingénieuse opéra t ion du lac F u s a r o . Après avoir 
déposé au fond du golfe les t ro is mil l ions d 'huî t res pr ises 
au moment de la ponte, il r es ta i t à d isposer dans le voi -
sinage de leurs g isements , des a m a s de corps é t r a n g e r s , 



s u r lesquels les j e u n e s mo l lu sques s o r t a n t de la coquille 
ma te rne l l e p u s s e n t s ' a r r ê t e r , se fixer, p o u r s 'y développer 
et g r a n d i r . 

Les co rps é t r a n g e r s don t on a fa i t u s a g e à Saint-Brieuc 
p o u r r e t en i r les j e u n e s g é n é r a t i o n s d ' h u î t r e s , son t de deux 
sor tes . A l ' a ide d u m ê m e é q u i p a g e qu i ava i t serv i à dis t r i -
buer les h u î t r e s m è r e s a u f o n d d u go l fe , on a j e t é pa r des-
sus ce lit, u n e c e r t a i n e quan t i t é d 'éca i l lés v ides d 'hu î t r e s et 
d ' a u t r e s coqui l lages , ob je t s s a n s v a l e u r , r a m a s s é s su r les 
b o r d s de l 'Océan. C e t t e couche de c o r p s é t r a n g e r s offrait 
dé jà u n e ce r ta ine p r i s e a u naissain. On ava i t d o n c , p a r c e 
p r e m i e r m o y e n , r e p r o d u i t les d i spos i t ions des b a n c s d 'hu î -
t r es n a t u r e l s . 

P a r un second m o y e n , on a imi t é les p r a t i q u e s en usage 
au l a c F u s a r o . P a r - d e s s u s le lit d 'écai l lés v ides qu i offraient 
u n p r e m i e r a b r i à l a j e u n e g é n é r a t i o n , on a d i sposé une 
m a s s e de b r a n c h a g e s o u de fasc ines . Seu l emen t , à cause 
de l eu r légère té spéc i f i que , il f a l l a i t , p a r que lque artifice, 
m a i n t e n i r ces b r a n c h a g e s f lo t t an t à u n e h a u t e u r convena-
ble a u - d e s s u s d u g i s e m e n t h u î t r i e r . Ces b r a n c h a g e s , de 4 
à 5 m è t r e s d e l ong é t a i e n t a t t a chés p a r le mi l i eu de leur 
l o n g e u r à u n e g r o s s e p i e r r e , des h o m m e s , r e v ê t u s de l 'ap-
pare i l d u p l o n g e u r e n u s a g e d a n s n o s p o r t s , c ' e s t r à -d i r e 
r evê tus d u scaphandre, o n t de scendu t o u t cet a t t i ra i l au 
f o n d d e l ' e au , de m a n i è r e à le m a i n t e n i r , p a r le poids de 
la p ie r re s e r v a n t de l e s t , à 30 ou 40 c e n t i m è t r e s au-dessus 
d u fond p r o d u c t e u r . 

Nous n ' a v o n s p a s b e s o i n de d i r e q u e l 'on a d ressé des 
car tes spéciales qu i , a u m o y e n d e s i gnes pa r t i cu l i e r s de 
r econna i s sance , p e r m e t t r o n t d ' a l l e r r e l eve r , l ' u n e après 
l ' au t re , les fasc ines s u b m e r g é e s , et d ' e n e x t r a i r e la récolte 
avec a u t a n t de fac i l i t é q u e p e u t le fa i re u n hort icul teur 
recue i l l an t les f r u i t s d e se s e spa l i e r s . 

Il fal lai t o r g a n i s e r u n service de su rve i l l ance p o u r assu-
r e r l ' in tégr i té et le b o n é ta t de ces a m é n a g e m e n t s divers. 

Deux bâ t imen t s de l 'É ta t , le Pluvier et l'Éveil, s t a t i onnés 
au point opposé du golfe Sa in t -Br i euc , l ' u n à P o r t r i e u x , 
l 'autre à Daoûet , c ro i sen t t o u s l e s j o u r s s u r les b a n c s 
artificiels, p e n d a n t q u ' u n pet i t c ô t r e , c o n s t r u i t p o u r 
cette affectation spéciale , p a r c o u r t s a n s cesse le golfe 
pour compléter la survei l lance, et c o n c o u r i r , p a r u n t r a -
vail a s s idu , aux nécess i tés quo t id iennes de l ' explo i ta t ion . 

Nous venons d ' expose r , auss i c l a i r e m e n t q u e n o u s avons 
pu le fa i re , les d ispos i t ions qu i o n t é té p r i s e s p a r M. Coste, 
de concert avec les officiers d u service m a r i t i m e local , p o u r 
préparer la fer t i l i sa t ion d u golfe . Au b o u t d e hu i t mois , le 
moment étai t venu d ' en cons ta te r les r é s u l t a t s : c 'es t ce 
qu i fu t fait au mois d e d é c e m b r e 1858. 

Ces r é su l t a t s ont dépas sé l ' a t t en te d e s p r o m o t e u r s et des 
par t i sans les p l u s en thous ia s t e s d e ce s y s t è m e , et c ' es t 
pour les fa i re conna î t r e que M. Coste a a d r e s s é à l ' E m p e -
reur le r a p p o r t pub l i é le 13 j anv ie r 1859 p a r le Moniteur. 
Nous l a i s se rons M. Coste expose r l u i - m ê m e l ' é t a t p r é s e n t 
de cette g r a n d e expér ience : 

« Il y a six mois à peine, dit M. Coste, que ces mesures sont 
en voie d'exécution, et déjà les promesses de la science se t r a -
duisent en une saisissante réalité. Les t résors que la persévé-
rante application de ses méthodes accumule su r ces champs 
en pleine germinat ion, dépassent les rêves de ses plus ambi-
tieuses espérances. Les huîtres m è r e s , les écailles dont on a 
pavé les fonds, tout ce que la drague ramène enfin, sont char-
gés de naissa in; les "grèves elles-mêmes en sont inondées. J a -
mais Cancale et Granville, au temps de leur plus grande pros-
périté , n 'ont offert le spectacle d 'une pareille production. Les 
fascines portent, dans leurs branchages et sur leurs moindres 
brindilles des bouquets d 'huîtres en si grande p rofus ion , 
qu'elles ressemblent à ces arbres de nos vergers qui au p r in -
temps, cachent leurs rameaux sous l 'exubérance de leurs fleurs : 
on dirait de véritables pétrifications. » 

Nous n o u s s o m m e s d o n n é le p la is i r d ' a l l e r vo i r , au Col-
lège de F r a n c e , a u mo i s de févr ie r 1859, d a n s le l abora to i re 



de M. Coste, les différents échanti l lons des fascines de 
Sa in t -Br ieuc , q u e l 'on y avait fait t r anspor t e r après les 
avoir p r i s s u r chaque gisement . Leur seule vue était le 
meil leur t é m o i g n a g e des résul ta t s qu 'on peu t a t tendre de 
cette admi rab le exploitation. Les b ranchages qu i forment 
les fascines , les coquilles vides qui composent le premier 
lit col lecteur, t o u t était recouvert d 'une quant i té infinie de 
jeunes h u î t r e s , dé j à longues de 2 à 3 cent imètres . On 
assure qu ' i l y a j u s q u ' à vingt mille pet i tes hu î t r es sur une 
seule fascine. L e r endemen t de cette indus t r ie se ra donc iné-
puisable , p u i s q u ' o n peut immerger au tan t d 'appare i l s col-
lecteurs de s emence qu'on le désire, et que chaque huître 
mè re fa i san t p a r t i e d ' un g i semen t , ne fourn i t p a s moins, 
comme nous l ' avons dit, de deux à trois mil l ions d'em-
b ryons . Le golfe de Saint-Brieuc deviendra u n véritable 
grenier d ' abondance s i , pa r la jonct ion des bancs déjà 
créés, on le conver t i t tout entier en u n vaste champ de 
p roduc t ion . 

M. Coste t e r m i n e son rappor t en demandan t que des ex-
périences ana logues à celles du golfe de Sa in t -Br ieuc 
soient en t r ep r i se s su r d ' au t res points du l i t toral f ran-
çais : 

« Je me fais un devoir, dit M. Coste , de proposer à Votre 
Majesté d'ordonner le repeuplement immédiat de notre littoral 
tout en t ie r , de celui de la Méditerranée comme de celui de 
TOcéan, de celui de l'Algérie comme de celui de la Corse, sans 
en excepter les étangs salés du midi de la France , dont les 
fruits deviendront , en se mult ipl iant , la richesse des popula-
tions pauvres qui en habitent les bords.. . . 

« A côté des connaissances déjà acquises , il y a encore des 
mystères qu'une étude persévérante pourra seule révéler, et 
qui devront faire l'objet de sérieuses investigations. Il sera 
donc nécessaire d'ouvrir sur nos rivages de vastes laboratoires 
à la science, où les conquêtes d'une expérimentation perma-
nente fourniront à l 'industrie de nouveaux moyens d'étendre 
son empire. Les étangs salés du midi de la France, les anses 
de l'Océan, celles de l'Algérie, de la Corse, etc., nous offriront 

les conditions les plus variées pour l'organisation de ces 
grands cantonnements progressivement transformés, selon le 
désir de Votre Majesté, en véritables appareils d'ensemence-
ment et d'exploitation de la mer. 

« Les diverses espèces les plus utiles à l'alimentation pu-
blique , admises tour à tour dans les nombreux bassins de ces 
jardins zoologiques d'un autre ordre , y seraient, comme les 
animaux terrestres dans les box de nos étables ou dans les 
parcs de nos haras , sous l'œil attentif d'observateurs chargés 
d'étudier les lois de leur propagation et de leur développe-
ment. » 

Nous pouvons a jou te r qu ' à la fin de l ' année 1859, de 
nouvelles explorations d u m ê m e gisement huî t r ie r ont p e r -
mis de constater le bon éta t et le développement r é g u -
lier des huî t res ainsi r ep rodu i t e s . Le résul ta t définitif de 
cette grande expérience semble donc j u squ ' à ce moment 
assuré. 

Les résul ta ts ob tenus d a n s la baie de Sa in t -Br ieuc sont 
tellement décisifs, il est si bien établi que pa r tou t où les 
fonds mar ins sont à l ' ab r i de l ' envasement , on p o u r r a o b -
tenir une reproduct ion sans limites de l 'hu î t re , qu ' i l est 
facile de prévoir d ' avance le succès d'exploitations sembla-
bles créées su r différents po in t s de not re l i t toral . Il est donc 
à désirer que l'on procède sans au t r e r e t a r d à la créat ion 
de nouveaux g isements hu î t r i e r s artificiels. Le l i t toral du 
midi de la F rance offre d ivers é tangs , tels que l ' é tang de 
Thau, près de Cette, l ' é t ang de Ber , p r è s de Marseille, 
qui se prêteraient admirab lement à une grande exploitation 
de ce genre . Le m o m e n t est venu de procéder à ces n o u -
veaux essais, destinés à fa i re j u g e r définitivement la possi-
bilité pra t ique et les a v a n t a g e s de cette admirable méthode. 
Jusqu 'à ce j o u r , l ' indus t r ie et l 'économie publ ique ne 
s'étaient enrichies et n ' ava ien t étendu leur f ruc tueux do-
maine que p a r des appl icat ions des sciences mécaniques 
et physiques. A p a r t i r de not re époque, une ère nouvelle 
s'ouvre à l ' industr ie , q u i commence à étendre son empire 



s u r les lois m ê m e s de l a vie , et qui va t r o u v e r de nouvelles 
r i chesses dans l ' app l i ca t ion d i rec te des découver t e s de 
l 'h is to i re na tu r e l l e . 

4 
Progrès de l 'acclimatation. 

M. de Qua t re fages a p a s s é en r e v u e en 1859, dans un 
ar t ic le d u Bulletin de la Société d'acclimatation, les oiseaux 
de chasse et d e b a s s e - c o u r , d o n t l ' a cc l ima ta t ion ou la 
domes t i ca t ion toute r é c e n t e l u i p a r a i s s e n t soit u n résul ta t 
accompl i , soit u n fai t q u i n e t a r d e r a p a s à le deven i r . 

Il es t assez r e m a r q u a b l e , d i t M. de Q u a t r e f a g e s , que 
depu i s l ' i n t roduc t ion du d i n d o n en E u r o p e , q u i r emon le à 
l ' a n 1 5 7 0 , a u c u n vola t i le a l i m e n t a i r e n e soi t v e n u , dans 
le c o u r s de t ro i s siècles, s ' a j o u t e r à ceux an té r ieurement 
élevés d a n s n o s b a s s e s - c o u r s . Cependan t les nombreux 
pe r fec t ionnement s a p p o r t é s à l ' a r t de la n a v i g a t i o n , l'ex-
p lo ra t i on des î les et des c o n t i n e n t s , le déve loppemen t con-
t i n u des re la t ions i n t e r n a t i o n a l e s fa i sa ien t d i s p a r a î t r e les 
p r i nc ipaux obstacles q u i s ' o p p o s è r e n t p e n d a n t si longtemps 
à ces fécondes et pac i f iques conquê te s . T o u t s ' e s t borné, 
d a n s le c o u r s de cet te p é r i o d e , à l ' i n t roduc t ion de quelques 
o i seaux des t inés à l ' o r n e m e n t de n o s vol iè res et de nos 
b a s s i n s . Mais il semble q u ' a u j o u r d ' h u i on ai t à c œ u r de 
r é p a r e r le t e m p s p e r d u . L e s ten ta t ives de na tura l i sa t ion 
se mul t ip l i en t , et déjà on p e u t d r e s s e r l ' i n v e n t a i r e des es-
pèces nouvel les qu i , a p r è s a v o i r c o m m e n c é , c o m m e le din-
d o n , p a r ê t re u n p r o d u i t de l u x e et d ' a p p a r a t , f i n i r o n t pour 
la p l u p a r t p a r deven i r a u s s i c o m m u n s que lu i . 

P a r m i les o iseaux qu ' i l é t a i t s i m p l e m e n t ques t ion d'ac-
cl imater , M. de Q u a t r e f a g e s c i te en p r e m i è r e l igne la per-
d r ix gambra o r ig ina i r e d ' A f r i q u e . E n 1 8 5 7 , p a r ordre 
de l ' E m p e r e u r , 3875 œ u f s f u r e n t mis en i n c u b a t i o n , à la 
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faisanderie de R a m b o u i l l e t , et 3500 à la f a i sander ie de 
Saint-Germain. S u r ce de rn i e r l o t , on en p r i t 204 que les 
gardes déposèrent ,en ple in f o u r r é , d a n s des n i d s de pe rd r ix 
grises et de f a i sans . Les r é s u l t a t s d e ces essa i s , e n t r e p r i s 
sur une g r a n d e échelle , ne se firent pas a t t e n d r e . Dès la 
première a n n é e , les g a m b r a s figurèrent p o u r u n q u a r t 
dans le n o m b r e des p e r d r i x tuées a u x chasses impér i a l e s ; 
et en mai 1858, on cons t a t a l ' ex is tence d ' e n v i r o n 300 cou- , 
pies appar iés . La n a t u r a l i s a t i o n d u g a m b r a , d a n s les do-
maines de la C o u r o n n e , n e laisse d o n c p l u s a u c u n dou te ; 
l 'espèce se r é p a n d r a d 'e l le -même de p r o c h e en p r o c h e , et 
il est t r è s - p r o b a b l e q u e cette d i s s é m i n a t i o n , favor isée p a r 
le procédé si facile et si s û r de l ' i n t roduc t ion des œ u f s de 
gambra d a n s les n i d s des p e r d r i x c o m m u n e s , dev iendra 
très-rapide s u r t o u s les po in t s de l a F r a n c e . 

Les premières t e n t a t i v e s p o u r n a t u r a l i s e r chez nous, le 
colin h u p p é et le col in h o u ï , r e m o n t e n t , à l ' é g a r d d u p r e -
m i e r , à l ' année 1 8 1 6 , et à l ' é g a r d d u s e c o n d , à l ' année 
1852. En 1837, le colin h u p p é se cha s sa i t d é j à s u r q u e l -
ques g r a n d s d o m a i n e s de la B r e t a g n e . Q u a n t a u colin h o u ï 
plus pe t i t , ma i s b e a u c o u p p l u s f é c o n d , on c o m m e n ç a p a r 
s ' assurer qu ' i l se r e p r o d u i s a i t s a n s diff icul té d a n s les f a i -
sanderies , p u i s on en l âcha deux pa i r e s s u r u n t e r r a i n 
boisé et accidenté de l a H a u t e - V i e n n e . On les rev i t l ' année 
suivante, a c c o m p a g n é s d ' u n e n o m b r e u s e fami l le . 

Si des o iseaux de chas se nous p a s s o n s a u x o i seaux don t 
la dest inat ion rée l l e est l a b a s s e - c o u r , o i seaux qu ' i l ne 
s 'agissait p a s seu lemen t d ' acc l ima te r , m a i s de d o m e s t i q u e r , 
nous t r o u v o n s l 'oie d ' E g y p t e , l 'o ie de S a n d w i c h , la b e r -
nache , le c é r é o p s e , le c y g n e a u s t r a l i e n , l e s c a n a r d s de la 
Chine et de l a C a r o l i n e , le h o c c o , l a m a r a i l , l e g o u r a . Ce 
sont encore l à , il es t v r a i , des o i s eaux de l u x e , et qu i n e 
sauraient ê t re en ce m o m e n t l ' ob j e t d ' u n e exploi ta t ion 
usuel le ; m a i s p o u r q u o i n ' e n se ra i t - i l p a s p o u r la p l u p a r t 
d 'entre eux ce qu ' i l en a été de l a poule coch inch ino i se? 



Après s 'ê t re longtemps vendue à des p r ix inabordables 
pour le s imple propr ié ta i re d 'une bas se -cou r de p r o d u i t , 
on a fini pa r s 'en p rocure r assez facilement une paire à 
un p r ix qu i n 'a r ien d 'exorbi tant . 

Quant au n a n d o u , au casoar et à l ' au t ruche , le pre-
mier , t r è s -p rompt à s 'appr ivoiser , s 'est reprodui t s ans dif-
ficulté en Angleterre . Le casoar, quoique originaire de 
l 'Austra l ie , brave les r i g u e u r s de nos h ivers . On l 'a vu 
au M u s é u m , passe r volonta i rement à la belle étoile les 
nu i t s les p lus f ro ides , et se laisser t ranqui l lement ense-
velir sous l a neige sans changer de place p o u r dormir. 
Il s 'hab i tue sans peine à la s tabulat ion. En 1851, une fe-
melle pondi t , et t rois j eunes v inrent à b ien ; la campagne 
su ivante f u t moins heureuse . La même femelle donna seize 
œufs , ma is le mâle qui, dans cette espèce, couve seul, cassa 
la p lupa r t des œufs , par son maladroi t empressement , et 
un seul pouss in résul ta de cette couvée. Malgré cet échec. 
M. de Quat refages ne semble p a s douter de la possibilité 
de domes t iquer le casoar. 

J u s q u ' à ces derniers temps , il était généralement admis 
que l ' au t ruche n e se r ep rodu i t pas en captivité. Aussi 
n 'es t -ce p a s sans étonnement que l 'on a appr i s que la 
pépinière d 'Alger possédait neuf a u t r u c h o n s , nés dans 
l 'é tabl issement. Déjà en 1856 on avait vu ces aut ruches 
creuser u n nid et p o n d r e , mais tout s 'étai t borné à ces 
p ré l imina i re s ; en 1857 elles couvèrent t a n t bien que mal, 
e t u n pouss in g ros comme un canard adul te brisait sa co-
quille. E n 1858 la réuss i te f u t complète, le mâle et la fe-
melle couvèrent t ou r à t ou r seize œufs pondus en deux 
mois , et ne qui t tèrent le n id qu 'accompagnés d 'une bande 
de neuf au t ruchons . Le problème est donc au t ro is quarts 
résolu . I l a fallu trois s iècles , di t en t e r m i n a n t l 'auteur 
du mémoire que nous ci tons, pour que le d indon devînt 
ce qu ' i l e s t , l 'objet d 'une exploitation popula i re et facile. 
Les r é su l t a t s obtenus depuis une vingtaine d ' années , per-

mettent d 'espérer qu ' avan t u n siècle nous au rons b e a u -
coup ajouté aux t r en t e - t ro i s espèces d ' an imaux domest i -
ques que nous possédons dé jà . 

Le Canna. 

Nous emprun te rons à une communicat ion adressée à 
la Société impériale zoologique, pa r M. Mitchell, gé r an t de 
la Société zoologique de Londres, et dont cette société r e -
grette la per te r écen te , des détails in téressants sur le 
succès des tentat ives fa i tes en Angle ter re p o u r l 'accl ima-
tation et la domest icat ion du canna (Oreas canna). 

Ce ruminan t , or iginaire de l 'Afr ique méridionale, ap-
partient au genre des Anti lopes, dont il constitue la p lus 
grande espèce ; il se r approche , pa r sa f o r m e et son v o -
lume, du g e n r e bœuf . Le canna , dont la destination sera 
la boucherie, suppor te par fa i tement la captivité et s 'y m u l -
tiplie sans aucune difficulté ; enfin, sa disposit ion à s 'en-
graisser, sa précocité, la succulence et la finesse de sa 
chair font espérer qu ' i l p o u r r a , dans u n t emps donné , 
concourir en Eu rope à la p roduc t ion de la v iande . 

D'après le mémoire de M. Mitchell, les p remiers essais 
d'acclimatation du canna r emon ten t à 1842. Ils f u r en t en-
trepris par le comte de Derby, qui fit venir du cap de 
Bonne-Espérance deux mâles et une femelle. Ces an imaux 
vécurent et se mul t ip l i è ren t ; ma i s , p a r suite d 'une i m p r u -
dence, ils pér i rent t ous , à l 'exception d 'une j e u n e femelle 
née en 1846. Lord Derby ne se découragea pas. Convaincu, 
au contraire, pa r la man iè r e don t son petit t roupeau s ' é -
tait comporté chez l u i , que la domesticat ion du canna 
n'offrait aucune difficulté sér ieuse, il t i r a , en 1851, du sud 
de l 'Afrique, p a r la voie du Cap, deux femelles et deux 
mâles qui , avec la femelle surv ivante , formèrent la souche 
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d ' un nouveau t r o u p e a u . Les cinq individus se sont si bien 
acclimatés et r e p r o d u i t s , q u ' a u j o u r d ' h u i la Société zoolo-
gique de Londres po s sède une quinzaine d e tê tes ; lord 
Hille, s e p t ; le m a r q u i s de Breada lbane , t ro i s , dont deux 
femelles pleines ; et M. Ta t ton-Eger ton , une pa i re de jeunes 
cannas. Tous ces a n i m a u x proviennent de la dernière im-
portation de lo rd D e r b y , qui ne remonte qu ' à hu i t ans. 

Ce qu'i l y a s u r t o u t d e remarquable , c 'est que, sauf une 
seule femelle qu i est t o m b é e malade , aucun de ces animaux 
n ' a offert le mo ind re s igne d ' indisposi t ion, et que con-
s tamment les p r o d u i t s obtenus en Angle ter re sont plus 
g rands et p lus v i g o u r e u x que leurs pa ren t s . I ls y paissent 
en liberté dans des e n c l o s avec des vaches et des bœufs, 
et ne reçoivent , c o m m e ceux-ci , aucune n o u r r i t u r e supplé-
mentaire t a n t que d u r e la belle sa ison. En hiver , on leur 
distr ibue des ra t ions d e foin et de racines , et i ls se retirent 
pendant la nu i t dans u n e étabJe dénuée de t ou t moyen de 
chauffage artificiel . L e c a n n a , qui , malgré sa pétulance et 
son activité, est f a m i l i e r et docile, n 'exige p a s p lus de pré-
cautions et de soins q u e le bœuf domest ique , i l s 'accom-
mode de la n o u r r i t u r e habi tue l le de ce de rn i e r , et se re-
produi t au moins avec au t an t de facilité. On a vainement 
essayé d 'obteni r des mé t i s p a r le cro isement du canna 
avec l 'espèce bovine, et i l est peu probable que de nouvelles 
tentat ives de ce g e n r e réuss i s sen t , quoique la période de 
gestat ion p o u r les d e u x espèces soit d 'égale du rée . 

En 1858, on a a b a t t u un canna né et élevé en Europe 
pour j u g e r de la qua l i t é de sa viande. Impar fa i tement en-
graissé , il pesa i t n é a n m o i n s , b r u t , environ 530 kilogr. 
Sa chair était s a v o u r e u s e e t d ' un t i ssu t r è s - f i n et t rès-
serré. 

Les nids d'hirondelles. 

Voilà bien longtemps que na tura l i s tes et chimistes dis-
cutent su r 1a. véritable origine des nids d'hirondelles, cet 
aliment si recherché des Chinois et qui ne déplaît point 
aux gourmets européens. M. Payen , ayant eu à sa d i spo -
sition un certain nombre de nids d'hirondelles, ou, p o u r 
parler p lus scient i f iquement , de nids de salanganes, a 
donné à cette occasion un exposé de l 'é tat actuel de nos 
connaissances et des diverses opinions qui ont été p r o -
fessées tour à t ou r touchant l 'or igine de ce s ingul ier p r o -
duit. Nous allons résumer les fai ts qui concernent ce point 
intéressant et peu connu d 'his toire naturel le . 

Les salanganes, dont les n ids const i tuent l 'al iment i m -
proprement connu sous le nom de nids d'hirondelles, sont 
de petits oiseaux de l 'ordre des Chélidons et de la famille 
des Hirondines. On a émis bien des opinions su r la na tu re 
des nids de salanganes. P lus i eu r s na tura l i s tes les ont con-
sidérés comme formés du f r a i de certains poissons ou du 
mélange de divers zoophytes ; d ' au t r e s ont c ru que l 'oiseau 
les construisait avec le suc d ' un a rb re , avec les lanières 
d'un lichen ou avec des a lgues . 

On admet t rès -généra lement a u j o u r d ' h u i que les n ids de 
salanganes sont essentiellement const i tués p a r une mat ière 
organique mucilagineuse sécrétée pa r l 'oiseau, et qui lui 
sert à construire et à consolider son n id . A l 'époque de la 
nidification, ces oiseaux dégorgent une h u m e u r muqueuse , 
sécrétée pa r leurs glandes sal ivaires où p a r l e s cryptes de 
leur jabot ; cette humeur est analogue à celle dont se se r -
vent les hirondelles d 'Europe p o u r pé t r i r et rendre solide 
la terre qui leur sert à bâ t i r l eur n id contre les m u r s é le -
vés des maisons. On a r e m a r q u é , dans cer ta ins cas, que 
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des f r a g m e n t s d 'algues et de lichen en t ren t dans la compo-

sition des n ids de sa langanes . 
La subs t ance des nids des sa langanes est insoluble dans 

l ' eau f ro ide , elle se ramoll i t p a r l 'humidi té et se dissout 
d a n s l ' eau bouil lante à la manière de la gélatine. 

« Les nids de Salanganes, dit M. Moquin-Tandon, dans sa 
Zoologie médicale, ressemblent à des bénitiers ou bien à de 
petits hamacs. Ils ont de 6 à 7 centimètres de grand diamètre 
et à peu près 4 de largeur. Ils adhèrent fortement aux rochers. 
Ils sont jaunâtres, demi-transparents, d'une consistance ferme 
et tenace. Leur bord libre est un peu épais, leur surface rude 
et leur cassure vitreuse. Ils sont formés de couches succes-
sives semblables à des bandelettes longitudinales superposées; 
il en résulte dés rides concentriques , imbriquées, qui rappel-
lent les plis de quelques coquillages, s 

Les n ids d 'hirondelle sont l 'objet d 'un commerce consi-
dérable chez les peuples de l 'Orient. Cet a l iment est regardé 
pa r les Asiatiques comme doué de grandes ve r tu s nutrit i-
ves et aphrodis iaques ; aussi es t - i l vendu dans ces pays 
m ê m e s à u n pr ix élevé. On évalue à 242 400 livres anglai-
ses la quant i té de n ids annuel lement exportée du grand 
archipel Indien , et dont la va leur est d 'environ 150 francs 
la l ivre p o u r la première quali té, 100 f r a n c s la deuxième 
et 70 f r a n c s la troisième. Les n ids d 'hirondel les se vendent 
aussi à P a r i s , mais en petite quant i té , au p r ix d'environ 
6 f r a n c s le n id , pesant 8 g r ammes . 

Impor t é s b ru t s des îles de la Sonde en Chine, les nids 
d 'h i rondel le sont, à Canton notamment , l 'objet d ' un minu-
t ieux ne t toyage à la main . Après les avoir humectés , on 
enlève un à un , avec une pince, tout corps é t ranger non 
comestible, puis on les classe par ordre de pure té . Au 
mois de décembre 1858, il y avait su r le marché de cette 
dern ière vil le, quatre qualités de n ids que l 'on vendait 
155 f r ancs la l ivre pour la p remière qual i té ; un nid et 
demi représentai t la ra t ion d 'une personne . P o u r les servir 

sur les tables, on les fa i t boui l l i r dans l 'eau ou dans un 
liquide alimentaire p e n d a n t deux h e u r e s ; i ls se réduisent 
en filaments t rans luc ides qu i res ten t disséminés dans la 
solution muci lagineuse. 
' M. Payen, ayant eu à s a disposit ion des n ids de s a l an -
ganes d 'une provenance cer ta ine , a soumis cette substance 
à un examen chimique at tent if . L 'analyse chimique a 
confirmé la vérité de l 'opinion qu i considère les nids de 
salanganes comme fo rmés , p o u r leur p lus g rande par t ie , 
d'une sécrétion animale. C'est u n e sor te de mucus concrété 
très-riche en azote, qui se gonfle et se dissout dans l 'eau 
chaude. D 'après les observat ions de M. Payen , la s u b -
stance agglutinat ive et a l imenta i re des n ids de sa langane, 
qui forme parfois la totalité de ces n ids , est une sécrétion 
particulière, analogue au m u c u s des an imaux, contenant , 
comme ce lu i -c i , de l 'azote et du s o u f r e , dépourvue de 
toute o rgan i sa t i on , se gonflant dans l ' eau f roide et 
beaucoup p lus dans l 'eau boui l lante , soluble en g rande 
partie dans l ' eau boui l lante , et n e fo rman t point de gelée 
par le refroidissement . 

Son origine, a insi que p lu s i eu r s caractères , ont condui t 
M. Payen à proposer p o u r cette subs tance le nom de cubi-
lose, qui indique l a dest inat ion et l ' é ta t na ture l de cette 
sécrétion animale. 

Une différence p ro fonde ' existe en t re cette substance o r -
ganique et les a lgues, q u i sont caractérisées non moins p a r 
leur organisation que p a r leur composit ion immédiate 
complexe. Cette dern ière circonstance mon t r e que les n a -
turalistes qui ont admis , comme essentielle, la présence 
des algues dans les n ids de sa langanes , étaient dans l ' e r -
reur . 
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Sur des empreintes de pas d 'animaux dans le gypse des environs 
de Paris , et particulièrement dans la vallée de Montmorency. • 

Les géologues ont découver t les empreintes de pas-d 'a-
n imaux sur diverses couches de t e r ra in . C'est là un excel-
lent moyen p o u r la conna i s sance complète des animaux 
fossiles que l 'on ne peu t é tudier que d ' ap rè s leur squelette. 
Mais jusqu' ici , ces empre in t e s de pas d ' a n i m a u x n'avaient 
été reconnues que d a n s des t e r r a ins appa r t enan t à une 
époque géologique recu lée . Les g rès b iga r rés des terrains 
t r i a s iques , et même d e te r ra ins encore p lus anciens, 
ont seuls donné lieu e n c o r e à des observat ions de ce genre 
en Ecosse, en Angle te r re , aux É ta t s -Un i s , et p lus récem-
ment en France . Les t e r r a i n s ter t ia i res n ' ava ien t jamais 
présenté , jusqu ' à ce j o u r , de semblables empre in tes , bien 
qu ' i l dût sembler facile d e les r encon t r e r d a n s une période 
géologique si r iche en d é b r i s d ' an imaux ve r t éb rés de toutes 
les classes. 

Un travail que M. J . Desnoye r s a publ ié en 1859, comble 
cette lacune. C'est, en effe t , dans un t e r r a in ter t ia i re , dans 
les plâtres des environs d e Par i s , devenus si célèbres de-
puis les é tudes de Cuv ie r , que M. Desnoyers a reconnu 
l 'existence de ces empre in t e s qui avaient échappé à l 'exa-
men de tan t d 'excellents observa teurs . 

C'est su r tou t d a n s l e s p lâ t r iè res de la vallée de Montmo-
rency , soit s u r les b o r d s de la colline de la forê t , depuis 
Montmorency j u squ ' à F r é p i l l o n , soit s u r le bo rd opposé, 
depuis Argenteui l j u s q u ' à Herblay, que ce géologue a ren-
contré le p lus g rand n o m b r e d 'empre in tes . Elles s 'y pré-
sentent avec les m ê m e s circonstances que dans les grès 
triasiques : les e m p r e i n t e s en creux y sont tou jour s à la 
surface supér ieure des b a n c s , et les empre in tes en relief à 

la surface inférieure du banc superposé : elles sont , le p lus 
souvent, séparées pa r u n filet t rès -mince de m a r n e 
bleuâtre qui a empêché la soudure des deux bancs en con-
tact. C'est ce qu 'on a t o u j o u r s r e m a r q u é ' d a n s les g rès du 
trias. A la surface de ces mêmes bancs se r e m a r q u e n t auss i 
des ondulations et des canaux s inueux tels que les eaux en 
produisent souvent su r les r ivages . 

M. Desnoyers a constaté jusqu ' ic i l 'existence d 'environ 
dix espèces ou types différents de ces empreintes . 

Les plus remarquables reproduisen t les pieds à deux 
doigts des amplotherium, et les pieds t r idactyles des pa-
leolherium. Deux ou t ro is espèces de carnass ie rs , dont 
l 'un, at teignant la taille d ' un g r a n d chien, et évidemment 
plantigrade, peut représenter l ' an imal du genre ptésodon, 
dont une mâchoire a été t rouvée à S a n o i s ; p lus ieurs e s -
pèces d 'oiseaux, dont u n , de taille g igantesque, rappel le , 
par ses doigts art iculés, les empreintes des g r a n d s oiseaux 
signalés dans les grès b iga r r é s des É ta t s -Unis , et p lus ieurs 
autres espèces indiquant des échassiers . Tels sont les p lus 
intéressants de ces types . 

Les empreintes les p lus abondantes para issent se r a p -
porter à des repti les, soit à des crocodiles, soit à des sau -
riens ressemblant aux geckos, soit à des sa lamandres , soit 
à des tortues te r res t res , l acus t res et f luviáti les. On voit non 
seulement la t race des pas de ces an imaux , mais on r econ-
naît aussi celles de la peau écailleuse et granulée des par t ies 
antérieures de leur corps et de leurs extrémités caudales. 

Plusieurs de ces empreintes peuvent être rappor tées 
avec certitude à des espèces de mammifè res , d 'o iseaux et 
de reptiles dont les ossements ont été décri ts p a r Cuvier ; 
mais plusieurs au t res semblent ind iquer des an imaux en-
core non décrits. L 'empre in te des pas d ' u n oiseau g igan -
tesque représentera peut -ê t re le gastornis du conglomérat 
ossifère de Meudon, quoique ce dern ier dépôt ter t ia ire soit 
plus ancien que celui du gypse . 



Cette découverte , dont M. J . Desnoyers a recueilli avec 
pe r s évé rance les matér iaux pendan t p lus ieu r s années, doit 
appo r t e r d e s notions nouvelles su r le mode de format ion 
des t e r r a i n s gypseux et su r la théorie générale d u bassin 
ter t ia i re de P a r i s . Elle démontre évidemment que les eaux 
sous l esque l les se déposaient pér iodiquement les gypses, 
étaient hab i t ées par des rept i les et f réquentées à certaines 
époques p a r les mammifères et les oiseaux qui vivaient sur 
l eu r s b o r d s . Si cette découverte eût été faite du vivant 
de Cuvier , c e grand natura l i s te y eût t rouvé u n précieux 
moyen de comparaison avec les résu l ta t s auxquels l'a 
condui t l ' é t ude seule de la s t ruc tu re ana tomique des ani-
m a u x foss i les . 

8 

Les dunes et leurs effets sur le littoral du midi de la France. 

Le phénomène physique et géologique connu sous le 
n o m de dunes est un des p lus cur ieux de ceux qui se pas -
sent sous n o s yeux. Loin d 'appor ter dans les plaines, 
comme le foDt les alluvions, des dépôts de l imon, source 
de ferti l i té p o u r le sol, les dunes f r a p p e n t de stérilité les 
contrées qu 'el les envahissent . Elles ne se bo rnen t pas, 
comme on l e suppose souvent , à élever a u p r è s des côtes 
de la m e r des monticules sablonneux qui , au premier 
ape rçu , sembleraient devoir les pro téger contre les i r r u p -
t ions des e a u x ; elles é tendent l eurs sables à u n e grande 
distance du rivage, parfois à p lus ieurs ki lomètres dans 
l ' intér ieur d e s te r res ; elles les recouvrent de leurs masses 
mobi les , qu i y sont disséminées d 'une manière presque 
un i fo rme , e t dont l 'épaisseur n 'est j ama i s très-considérable. 
Cette de rn i è re circonstance contr ibue s ingul ièrement à 
l eu r donner une grande étendue et à r e n d r e ce phénomène 
désastreux. 

M. Marcel de Serres , savan t géologue de Montpellier, a 
fait quelques observat ions in téressantes sur le mécanisme 
physique de la format ion des dunes . En étudiant la s u p e r -
position des couches qui composent cet amas de dét r i tus 
divers, il a reconnu, ce qui n 'ava i t pas été fai t jusqu ' ic i , 
l'existence de deux ou p lus ieu r s zones différentes dans ces 
dépôts accidentels élevés p a r l 'act ion des vents su r le litto-
ral des mers . 

C'est sur les bords de l a Médi ter ranée qu 'on t été faites, 
par M. Marcel de Serres , les observa t ions que nous allons 
rapporter. 

Les premiers sables que la Méditerranée rejet te su r le 
rivage offrent, dit M. Marcel de Ser res , peu de corps é t r an -
gers, tels que galets ou coquilles. A ces sables fins et mo-
biles succèdent bientôt d ' au t r e s masses sablonneuses cha r -
gées de cailloux roulés , de roches f r agmen ta i r e s et d 'une 
grande quantité de coquilles. 

Ces bancs sablonneux const i tuent u n e zone par t icul ière 
et distincte qui s 'éloigne peu du r ivage et dont les c a r a c -
tères sont ext rêmement t r anchés . Cette zone diffère de la 
première et de celle qu i la sui t ; elle s 'a r rê te à un point 
déterminé qui, bien que var iable , pénèt re peu dans les 
terres. Aces bancs fo rmés p a r des coquilles à peu p r è s en-
tières, quoique séparées lorsqu 'e l les ont p lus ieurs valves, 
succèdent des lits de sables cha rgés de débr is de coquilles 
extrêmement brisées ; auss i est-il à peu près impossible 
d'en reconnaître les genres . 

Après ces premières zones sablonneuses para issent des 
amas de sables fins qu i n 'o f f ren t p lus de t races de coquilles 
ni de corps é t rangers . Ceux-ci son t poussés t r è s en avant 
dans l ' intérieur des t e r r e s lo rsque aucun obstacle ne s 'op-
pose à leur marche. I l s s ' é tendent a lors à deux ou t ro is 
kilomètres de la Méditerranée. 

Ces sables, éminemment mobiles , const i tuent p ropremen t 
le phénomène des dums, si redoutables pour les t e r r a ins 



cultivés, qu ' i ls r ecouvren t de sables d 'une épaisseur de deux 
à trois mèt res . 

Cette épa i s seur est suff isante pour détruire toutes les 
cul tures , m ê m e celle de la vigne, qui résiste pour tan t le 
plus à ce f léau . On ne peut guère s 'y opposer qu'en plan-
tant des t a m a r i s et en enlevant de t emps à au t re les sables, 
qui , s ans cette p récau t ion , s 'y accumuleraient en grande 
quant i té et m e t t r a i e n t obstacle à toute espèce de récolte. 

Toutefois, l o r s q u e les sables fins qui s ' écar ten t des côtes 
sont mêlés d a n s de cer ta ines p ropor t ions avec la terre vé-
gétale, les t e r r a i n s qu ' i l s ont envahis donnent d'excellents 
p rodui t s , et m ê m e des v ins d 'une bonne quali té . 

Les dunes n e sont pas cons tamment aussi compliquées ; 
elles n 'on t s o u v e n t que deux zones : l 'une coquilière, la 
p lus r a p p r o c h é e de la Méditerranée, et u n e au t r e purement 
sablonneuse . 

Cette zone q u i fo rme une bande sablonneuse de plusieurs 
ki lomètres de l a r g e u r , à peu de distance des côtes de la 
Méditerranée, p r o d u i t , p a r suite de sa marche constante 
dans l ' i n t é r i eu r des t e r res et p a r l ' ex t rême mobilité des 
sables qu i la composen t , des effets qui peuvent être désas-
t reux. Les exemples de ces fai ts sont assez communs ; 
M. Marcel de S e r r e s cite les deux su ivan t s , dont il fu t té-
moin aux mois de j u i n et d 'août 1858. 

P o u r empêche r les sables d ' envah i r les vignes du bord 
de la route q u i condui t de Cette aux Sal ines , on avait 
planté des t a m a r i s et cons t ru i t u n e murai l le . Ces obs-
tacles n 'ont p a s empêché les d u n e s de f r anch i r la mu-
raille, de p é n é t r e r d a n s les t e r r a ins cultivés et de détruire 
ent ièrement le chemin . Comme pour p rendre possession 
du te r r i to i re , l e s sables ont entra îné avec eux un grand 
nombre de p l a n t e s mar i t imes qu i y p rospèren t aussi bien 
que su r les cô tes de la mer . 

Le second f a i t s ' es t passé su r le ve r san t occidental de la 
g rande Conque à une lieue au sud d 'Agde (Hérault). Deux 

maisons à plusieurs é tages fu ren t ent ièrement recouver tes 
par des masses de sable, et à tel point , que l 'on n ' ape rce -
vait au dehors que le sommet d 'une des cheminées. Heu 
reusement pour eux, les propr ié ta i res de ces maisons ne 
les habitaient pas alors , et tou t aussi heureusement un 
vent du nord des p lus violents , qui succéda au vent du 
sud, vint disperser les sables qui recouvra ien t l eurs habi-
tations. 

Ces deux faits met tent suff i samment en évidence le dé -
sastreux résultat du phénomène des dunes su r le l i t toral 
du midi de la France . 



h y g i è n e . 

1 

Sur les dangers que .présentent pour la santé publique les papiers 
teints en vert par des préparations arsenicales. — Nombreux cas 
d'empoisonnement produits par des papiers verts arsenicaux. — Mo-
difications à apporter à la législation administrative, concernant les 
papiers teints en vert par des papiers arsenicaux. 

Dès l ' année 1830, l ' adminis t ra t ion avai t in terdi t à Pa r i s 
l 'emploi, fai t p a r les conf iseurs , du ver t arsenical , des sels 
de cuivre, du chromate de p l o m b , du su l fu re de mercure , 
de la gomme gut te , et en général de toutes les subs tances 
toxiques. Des accidents d 'empoisonnement p rodu i t s pa r 
des bonbons colorés en ver t , et constatés en 1827 par 
B a r r u e l , en 1829 p a r M. Gaultier de Claubry , avaient 
fai t p rendre cette mesure . Mais ce ne f u t qu 'en 1843 qu 'une 
ordonnance du préfet de police de P a r i s défendit d 'enve-
lopper les bonbons dans des papiers colorés p a r des s u b -
stances toxiques. Cette ordonnance avait été motivée pa r 
de nombreux cas d 'empoisonnement produi t s p a r des 
papiers d 'enveloppe que les enfants sont su je t s à mâcher 
ou à placer dans la bouche , et dont la mat ière colorante 
peut se dissoudre dans le liquide salivaire et occasionner 
ensui te de graves accidents . 

L'application de cette o rdonnance rencont re pou r t an t de 
grandes difficultés. Elle n ' a été por tée , en effet , que dans 
t r è s -peu de v i l les , à P a r i s , Metz, Lille et Rouen. Il en 
résul te que les m a r c h a n d s ou fabricants de papiers colo-

r é s soutiennent pouvoir ê t re dé tenteurs de ces papiers 
toxiques, puisque, à l ' except ion de P a r i s Metz , Lille et 
Rouen où ils sont i n t e r d i t s , les pap ie r s à couleurs "bril-
lantes 'sont demandés pa r les dépar tements . Ces excuses 
des débitants de pap ie r s con tenan t des composés toxiques 
ne pourra ient p lus être admises si u n décret venai t appl i-
quer à tous les dépar tements de la F r a n c e l 'o rdonnance du 
préfet de police de Par i s , qu i in terd i t aux confiseurs 1 em-
ploi de papiers t o x i q u e s ; ce décret in terdi ra i t alors en 
France d 'une manière abso lue la fabricat ion des papiers 
colorés en ver t pa r un composé arsenical . _ 

Pour faire sent i r la nécessi té de cette mesure générale, 
• M Chevallier, membre du conseil de salubri té de Par i s , a 

oublié, dans les Annales d'hygiène, u n relevé des accidents 
auxquels ont donné l ieu, j u s q u ' à ce j o u r , les pap ie r s ver ts 
à base arsenicale et les mat iè res colorantes ver tes a base 
d'arsenic dont on fai t quelquefois usage pour les meler, 
comme objet d 'o rnement ou de décor, à des substances 
alimentaires. Le nombre de ces fai ts dépasse de beaucoup 
tout ce que l 'on au ra i t p u imag ine r , et cette question d hy-
giène intéressant t ou t le m o n d e , n o u s ferons connai re ici 
les faits les p lus f r a p p a n t s r a p p o r t é s pa r M Chevallier 

C'est dans l e duché de Bade , en 1843, que 1 at tent ion de 
l 'administrat ion publ ique f u t , p o u r la première fois, s é -
rieusement at t i rée su r ce su j e t . Le chimiste Gmelin publ ia , 
en 1844, comme p ré s iden t de la commission nommée dans 
le grand duché de B a d e , u n travail relatif aux dangers 
des papiers ver t s a r sen icaux . Le professeur d 'Heideiberg 

1 On consultera avec frui t sur la même question, un travail qui a 
Drécédé celui de M. Chevallier, et qui a fourni plus d'un renseigne-
mentuUle l. cedernier hygiéniste dans son ^ S K ^ à S 
ici l'analvse Dû à M. le docteur Beaugrand, sous-bibtiotùecane a ia 
Faculté de médecine de Paris et publié ¿ a n s l e s et 
m mars 18Ï9 de la Gazette des Hôpitaux, ce travail a pour titre . 

cauféspar les verts arsenicaux en-
ployés dans l'indusirie. 



établissait que les pap ie r s émeraude a couleur brillante 
daus la fabricat ion desque l s on fai t en t re r de l 'acétate et 
de l 'arséni te de c u i v r e , ava ient donné lieu à beaucoup 
d'accidents. Gmelin a jou t a i t que les mômes reproches 
pouvaient ¿ I r e adressés a u x vernis à l 'hui le colorés en 
ver t , dont on fait usage en Al lemagne p o u r la peinture 
des boiseries d ' a p p a r t e m e n t , et qu i servent aussi à pein-
dre en ver t les vis ières d e s casquet tes . E n confirmation 
de ce dern ier f a i t , on p e u t r appe l e r que M. Liebig a p u -
blié, en 1836, dans les Annales de Chimie et de Pharmacie 
l 'observat ion d ' un h o m m e qui f u t affecté pendant p lu -
s ieurs années d 'une é r u p t i o n au f r o n t , é rupt ion qui était 
év idemment causée p a r m vis ière ver te de sa casquette, 
car elle d i spa ru t avec le c h a n g e m e n t de coiffure. 

P a r m i les fai ts cités p a r Gmelin d a n s son t ravai l pu -
blié en 1844, M. Chevall ier fa i t connaî t re les su ivants : 

Un cocher, le n o m m é Unholz , couchait depuis t ro is ans , 
ainsi que sa f e m m e , dans u n e c h a m b r e tapissée en ver t 
p a r un pap ie r arsenical . D an s l ' au tomne de 1839, une 
odeur forte et désagréable se faisai t sent i r d a n s la c h a m -
bre . Le m a r i se réveillait t ous les m a t i n s avec un grand 
mal de t ê t e , accompagné de malaise e t de sécheresse à la 
gorge . La femme était p r i s e , à son lever , d 'une toux opi -
niâ t re . Ces accidents d i spara i s sa ien t d a n s la journée , pour 
r ep rendre le lendemain m a t i n . Les époux Unholz changè-
r e n t de chambre à coucher , et ces accidents ne se m a n i -
festèrent p lus . 

Dans la chambre de M. F a u s t , bail l i de Mosbach, tap is -
sée d ' un papier ver t a r s e n i c a l , u n e odeur for te et désa -
gréable se manifes ta i t : on en cherchai t vainement la 
cause , lorsque le bai l l i , a y a n t eu connaissance du travail 
de Gmel in , fit enlever le pap i e r de la c h a m b r e , et l 'odeur 
d i sparu t . 

Dans une maison a p p a r t e n a n t au bailli d 'Eberbach , 
deux pièces étaient t ap i ssées en v e r t , et elles exhalaient 

chacune une odeur r epoussan te ; elles étaient s i tuées à u n e 
grande distance l 'une de l ' au t re et d a n s l 'é tage supé r i eu r . 
Les aut res p ièces , même celles du rez -de-chaussée , qu i 
étaient p lus humides , n 'exhalaient p o u r t a n t aucune odeur . 

Ces derniers fai ts ont conduit que lques chimis tes , en 
particulier M. Louyet , de Bruxelles , à penser que l 'odeur 
qui se manifes te d a n s les chambres tapissées en ver t a r -
senical, t ient à la format ion de l 'hydrogène arsénié , ou d u 
moins, puisque ce gaz n ' e s t pas odoran t , à u n e combina i -
son part iculière et encore inconnnue , d 'hydrogène et d ' a r -
senic. M. Louyet se fonde, pour émet t re cette opin ion , s u r 
ce que , ayan t laissé sé journer dans l ' eau de l 'arsenic m é -
tallique , ce mé lange , au bout de quelques j o u r s , exhalait 
une odeur alliacée repoussan te , ana logue à celle qui r è g n e 
dans les salles humides tapissées de ve r t arsenical . 

Cette opinion est pa r tagée pa r u n chimiste p rus s i en , 
M. le docteur Basedow, de Mersebourg , qui , en 1849, fit 
un appel aux hygiénistes s u r les d a n g e r s qui r é su l t a i en t 
de l 'emploi d u vert de Shèele, soit p o u r les pe in tures d e s 
appar tements , soit p o u r la fabricat ion des pap ie r s colorés 
avec cette subs tance . Selon le docteur Basedow, toutes les 
pièces tapissées en ver t laissent dégager une odeur désa-
gréable qui est sens ib le , même pa r un t emps sec , et qui 
est due à l 'hydrogène arsénié , r é su l t an t de la décompos i -
tion de la couleur arsenicale p a r l 'eau r épandue dans l ' a t -
mosphère. 

Cet hygiéniste avait recueil l i les fai ts su ivan t s : 
En 1843, tou te u n e famille f u t at teinte, p resque à la fois, 

d'accidents morbides un iquement dus à son sé jour h a b i -
tuel dans une pièce peinte en ver t arsenical . Le pè re étai t 
affecté d 'une faiblesse para ly t ique des m e m b r e s in fé r i eurs 
et d 'une dyssenter ie ; la mè re était en pro ie à u n affaibl is-
sement général e t à des douleurs du côté de la po i t r ine , 
qui faisaient redouter une phthis ie . Deux enfants , l ' u n de 
s ix , l ' au t re de huit, a n s , étaient affectés des mêmes t r o u -

IV. ,.» 
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bles morb ides . L ' appa r t emen t ayan t été r e s t a u r é , les p a -
p ie rs ve r t s d i s p a r u r e n t , et avec eux l 'é ta t maladif de cette 
f ami l l e , qu i n e d e m e u r a suje t te pendan t que lque t e m p s 
qu ' à cer ta ins t roub les nerveux. 

Une au t r e famil le , qui habi ta i t depuis six a n s u n e petite 
c h a m b r e pe in te en v e r t a r sen ica l , était a u s s i , depuis la 
m ê m e époque, t ou rmen tée de douleurs p s e u d o - r h u m a t i s -
males dans les m e m b r e s et le long du dos. La para lys ie 
avai t déjà a t te in t les membres infér ieurs chez la mère . Un 
sé jour aux b a i n s de Lauchs tad fit d i spara î t re ces déso r -
dres , qui r e p a r u r e n t au r e tou r de la famille dans son ap-
pa r t ement . Les deux fils, l ' un âgé de hu i t ans , l ' au t r e de 
douze, étaient pâ les , souffre teux et chétifs. Le changement 
d ' appa r t emen t mi t fin à tous ces é ta ts morbides . 

En Suède , MM. Carlson et Malmsten ont fai t des o b s e r -
vat ions semblables . A la sui te du t ravai l publ ié p a r ces 
savants , le g o u v e r n e m e n t a in tèrd i t la vente des pap ie r s 
ver t s à base a rsen ica le . 

E n A l l e m a g n e , p lu s i eu r s médecins ou ch imis tes , ont 
insisté s u r le m ê m e fai t . MM. H o f f m a n , Acherson et 
Bi rkmeyer on t s ignalé à l eurs compatr iotes le dange r du 
sé jour dans u n a p p a r t e m e n t peint au ver t arsenical . 

Le même su je t a été p lus récemment abordé en Angle-
t e r r e . Des observa t ions précises et de n a t u r e à ent ra îner 
tou te conviction on t été réunies ; n o u s r a p p o r t e r o n s les 
p lus f r a p p a n t e s , qu i ont été publ iées pa r M. le docteur 
Hinds , de B i r m i n g h a m . 

c En 1849, dit M. Hinds, je fis tapisser mon cabinet de t ra-
vail avec un papier très-élégant, offrant deux nuances de vert; 
deux ou trois jours après que la chambre eut été décorée, je 
m'y installai et je me mis à lire vers le soir à la lumière du 
gaz qui éclairait ce cabinet. Au bout d'une heure ou d'une 
heure et demie environ, je fus pris d'un grand abattement avec 
nausées et envies de vomir. Il s'y joignit des douleurs vives 
dans l 'abdomen avec un sentiment de faiblesse qui m'obligea 
de suspendre mon travail . La même chose se reproduisit plu-» 

HYGIENE. 

sieurs fois de suite, la porte étant fermée et le gaz allumé, 
et après que j 'avais séjourné une couple d'heures dans le ca-
binet. » 

M. H i n d s , a y a n t r e m a r q u é q u e les phénomènes se d i s -
sipaient peu à peu , sauf u n s e n t i m e n t de faiblesse et 
une gêne à l ' es tomac dès qu ' i l a v a i t qui t té cette p i èce , 
en vint à soupçonner le pap i e r ver t ; il le g r a t t a avec 
son c a n i f , et ayan t examiné la p o u d r e ainsi o b t e n u e , 
il y reconnut la présence de l ' a r s e n i c . Le pap ie r f u t e n -
levé , et il n ' ép rouva déso rma i s p l u s r i en de semblable . 
L 'ouvrier qui p laçai t le pap ie r l u i a s s u r a qu ' i l était i n d i s -
posé toutes les fois qu ' i l collait d u pap i e r pare i l . 

« Au commencement de l 'année, dit encore M. Hinds, un 
gentleman, demeurant au centre de Birmingham, avait fait 
tapisser deux salons avec un papier ve r t ; moins d'une semaine 
après, il tomba malade sans pouvoir en soupçonner la cause ; 
lui et sa femme se tenaient habituellement dans l 'une des deux 
chambres. Or, précisément dans le même temps, sa femme 
tomba malade de la même manière et fut obligée de garder le 
lit. Les accidents dont ils se plaignaient étaient une dépression 
des forces, de la céphalalgie, un état fébrile, l 'inflammation 
des conjonctives, de la soif, de l 'anorexie, de la chaleur, de la 
sécheresse à la gorge; l ' inaptitude aux mouvements et la perte 
des forces étaient les symptômes dominants . 

« Non-seulement ces deux personnes furent indisposées, 
mais un perroquet qui perchait dans la même chambre que ses 
maîtres, tomba malade ; il était altéré, languissant, abattu, 
refusant la nourr i ture . Après deux ou trois semaines de malaise, 
le gentleman alla passer huit jours à Ramsgate, et revint très-
bien portant ; sa femme, qui était restée chez elle, n'allait pas 
mieux; mais, deux jours après son retour , les accidents repa-
ru ren t ; c'est alors qu'instruit par u n ami commun de ce qui 
était arrivé à M. Hinds, il fit enlever le papier, et sa femme et 
lui recouvrèrent la santé. » 

Ayan t examiné ce p a p i e r , M. H i n d s t r o u v a qu ' i l con te -

nait beaucoup d ' a r s e n i c 1 . 

1. Pour s'assurer de l'existence de l'arsenic dans un papier de ten-



Un a u t r e fa i t r appor t é p a r le d o c t e u r ' W h i t h e a d offre 
beaucoup d ' in té rê t sous le même r a p p o r t . 

M. Whi tehead f u t appelé pour donner ses soins à un 
j eune h o m m e qui présenta i t tous les symptômes d ' un e m -
poisonnement p a r l ' a r sen ic . Après hu i t ou dix semaines 
de t r a i t emen t , le malade n 'é tant pas r é t a b l i , le docteur 
l ' envoya à la c a m p a g n e , où il r ecouvra p romptement 
la santé . Mais à son re tour le jeune h o m m e , d 'ai l leurs 
par fa i tement r é t a b l i , ayant repr i s la même chambre , fu t 
at teint des m ê m e s symptômes m o r b i d e s , qui acquirent 
cette fois une nouvel le gravi té . Le docteur Whi tehead finit 
p a r soupçonner la vér i table cause du mal . Il conseilla de 
fa i re remplacer immédia tement le papier ver t de la cham-
bre pa r u n pap ie r d 'une au t r e couleur . A par t i r de ce 
moment tous les accidents cessèrent . 

On doit se d e m a n d e r , après les fai ts que n o u s venons 
de r a p p o r t e r , et qu i ne peuvent laisser aucun doute su r 
les danger s que présen ten t les papiers ver t s a rsenicaux 
appl iqués comme ten tu res s u r les m u r s d ' un appar tement , 
si ces accidents peuvent être s implement a t t r ibués à des 
pouss iè res arsenicales que le f r o t t e m e n t , le ba layage , le 
n e t t o y a g e , e tc . , dé tachent de ces pap ie r s , ou s'il se forme 

ture ou dans une étoffe, i l faut nécesssairement recourir à l'analyse 
chimique. On peut opérer de la manière suivante : 

Placer dans un creuset en platine un fragment de ce papier, du 
poids de quelques g rammes , l 'imbiber de quelques gouttes d'une dis-
solution de potasse caustique destinée à retenir l 'arsenic à l 'état d'ar-
sénite de potasse fixe, porter au rouge le creuset de platine pour 
réduire en cendres ce papier, dissoudre ces cendres dans l'acide chlor-
hydrique é tendu, et introduire cette dissolution dans l'appareil de 
Marsh. A l'aide de cet appareil, qui décèle des traces infinitésimales 
d'arsenic, on reconnaîtra l'existence de ce poison dans les cendres 
examinées, par la formation des taches ou d'anneaux d'arsenic mé-
tallique. 

Une méthode plus simple encore consisterait à dissoudre le papier 
dans de l'acide sulfurique avec les précautions que recommandent dans 
ce cas les traités de toxicologie, et à introduire dans l'appareil de Marsh 
cette dissolution acide. 

HYGIENE. 

dans ce cas, un composé gazeux d 'hydrogène arsénié aux 
dépens de l 'eau a tmosphé r ique et de l ' a rsenic des papiers . 
MM. A. Taylor , Phi l l ips , K r a h m e r et Abel admet ten t la p r e -
mière de ces opinions. M. Tay lo r a recueilli la pouss ière 
d 'un appar tement tapissé avec u n papier coloré p a r le vert 
de Schweinfurt, et il a r e c o n n u dans cette pouss ière la 
présence de l 'arsenic. La pouss iè re qu ' i l a ramassée sur 
la t ranche supér ieure des l iv res qui se t rouvaient d a n s 
une bibl iothèque t endue en pap ie r v e r t , lui a fourni de 
l 'arsenic. E n f i n , il a r e c o n n u que le f ro t tement d 'un 
tissu contre un papier a r sen ica l suffi t p o u r tacher ce t i ssu 
en v e r t , et pa r conséquen t p o u r l ' imprégner d 'une m a -
tière vénéneuse. MM. L o u y e t , de Bruxel les , Gmelin , 
Bàsedow et Mohr, a d m e t t e n t , au con t ra i re , la product ion 
d 'un gaz toxique arsenical . C'est du gaz hydrogène arsénié 
qui , dans ces c i r cons t ances , p rendra i t n a i s s a n c e , d ' après 
ces ch imis tes , et l 'on conna î t la prodigieuse énergie de ce 
poison , l ' un des p lus act i fs , le p lus actif p e u t - ê t r e , qui 
existe sans doute . 

Il est encore difficile de p r o n o n c e r en t re ces deux o p i -
nions. I l est possible q u e les deux causes invoquées 
jouent t ou r à t ou r leur rô le , que dans certaines c i rcon-
stances , les m u r s é tant h u m i d e s , il se fo rme de l ' h y d r o -
gène a r s é n i é , et que , s u r les m u r s s e c s , la pouss iè re 
provenant de ces pap ie r s soit la cause des accidents . 
M. K l e i s t , pharmac ien p r u s s i e n , admet ces deux modes 
d 'empoisonnement . M. C h e v a l i e r , d a n s le t ravai l dont 
nous donnons l ' ana lyse , se r a n g e auss i à cette opinion. 
Il pense que bien des p e i n t r e s , qui ont été malades p a r 
suite des t r avaux de leur p ro fes s ion , ont été affectés p a r 
l 'absorption de pouss ières arsenica les , fai tes pendant l ' a r -
rachage de vieux pap ie r s v e r t s , ou le g ra t t age des m u r s . 

M. Chevallier t e rmine son mémoire en s ignalant p l u -
sieurs au t res cas dans lesquels l 'emploi du ver t arsenical 
a donné lieu à des accidents d 'empoisonnement . Les pa ins 



de couleurs p r é p a r é s p o u r les e n f a n t s , les pa ins à cache-
t e r , les t i s sus e t v ê t e m e n t s , les f leurs ar t i f ic iel les , o n t , 
dans u n g r a n d n o m b r e de cas , p rodu i t des empoison-
nements ou des accidents toxiques , p a r l 'existence du vert 
Je Schweinfurt, du vert de Schèele, ou d ' un au t r e com-
posé arsenical d a n s ces d ive r se s ma t i è res . 

En 1851 , l e s j o u r n a u x pa r l è ren t d 'une j e u n e personne 
d ' A r r a s qui ava i t la man ie de mange r des pa ins à cache-
ter , et qu i s ' empo i sonna en mangean t tous ceux qui 
étaient con tenus dans u n e boî te . La mor t n ' a y a n t pas 
suivi, on ne rechercha p a s la n a t u r e de la subs tance qui 
avait causé cet accident ; Mais M. Chevallier conjecture 
qu ' i l s ' ag issa i t encore ici d u vert de Schèele. M. Chevallier 
a t rouvé deux fo i s , d a n s le commerce , des pa ins à cache -
ter colorés p a r le vert de Schèele ou arséni te de cuivre, 
et M. Malaper t en a t rouvé , à Po i t i e r s , con tenan t le même 
poison. 

« Il se ra i t nécessa i re , a jou te M. Cheval l ier , que l a f a -
bricat ion des p a i n s à cacheter f û t réglementée , et qu 'une 
ins t ruc t ion i nd iquâ t aux f a b r i c a n t s quelles sont les s u b -
stances qu'i ls do iven t employer , quelles sont celles qui sont 
interdi tes . » 

Le fai t su ivan t peu t encore démont re r la nécessi té de 
ne pas fa i re en t r e r de poisons d a n s les p rodu i t s qu 'on e m -
ploie p o u r cache ter et e s tampi l l e r cer tains objets . 

En 1848 u n s ieur H a r r i s , r ég i sseur d ' u n e t roupe 
équestre qui d o n n a i t des représenta t ions su r le théâ t re de 
Sur rey ( A n g l e t e r r e ) , avai t deux cents c i rculai res l i tho-
graphiées à m e t t r e à la pos te ; avant de les fa i re pa r t i r , 
il collait su r c h a c u n e , en se se rvan t de la l angue et de la 
sal ive, des es tampi l les d ' u n penny ( 10 cent imes) . A peine 
avait- i l t e r m i n é son o p é r a t i o n , qu'i l éprouva u n e douleur 
e x t r a o r d i n a i r e ; sa l angue se gonfla tellement qu ' i l a u -
ra i t succombé p a r suffocation si l 'on n ' eû t fai t ven i r 
sur-le-champ u n c h i r u r g i e n , qu i p a r v i n t , non s a n s peine, 

HYGIÈNE. 

à faire cesser les accidents . Ce ch i ru rg ien n 'hés i ta p a s à 
déclarer qu ' i l r ega rda i t ces accidents comme le résul ta t 
d 'un empoisonnement p rodu i t p a r quelque subs tance véne-

neuse qui se t rouva i t , soit s u r le pap ie r , soit dans la m a -
tière a-g lu t ina t ive qui se rva i t à coller l 'es tampil le . Tou te -
fois on ne p u t reconna î t re la n a t u r e de cette subs tance . 

Pa r l an t des danger s du v e r t arsenical employé d a n s la 
teinture des étoffes, M. Chevall ier rappel le un fai t qui a 
déjà été publ ié d a n s les j o u r n a u x . Cinq ouvrières , qui f u -
ren t chargées de confect ionner u n e robe avec de la gaze 
d 'un ver t br i l lan t , f u r e n t toutes les cinq affectées d ' a cc i -
dents toxiques . L 'admin is t ra t ion , avert ie de ce fa i t confia 
à M P a y e n le soin d ' ana lyse r des échanti l lons de cette 
gaze M P a y e n r econnut que cette gaze était colorée p a r d u 
vert 'de Schweinfurt (acéto-arséni te de cuivre); cette mat iè re 
adhérai t peu à l 'étoffe, elle s ' en dé tacha i t faci lement q u a n d 
on mania i t cette gaze, et su r t ou t q u a n d on l a dech i -

r a i l est certain que des t i s su s te ints avec l ' a rséni te de 
cuivre exposent à des accidents sé r ieux tou t à la fois les 
ouvr iers qui les confect ionnent , les commis qu i les emba l -
lent ceux qui les met ten t en ven te , e t les ouvr ières qui en 
feraient des vê tements . Ces robes p résen te ra ien t encore, 
à l 'usage , un cer ta in d a n g e r . Si quelques d a m e s , v ê -
tues de°robes fai tes de cette gaze, se t rouva ien t dans u n 
bal il se p o u r r a i t , si les robes étaient f ro issées (la cou-
leur n ' a d h é r a n t que faiblement) , qu ' i l y eût dispersion 
des pouss iè res arsenicales et cu ivreuses , dont l ' a b s o r p -
tion pour ra i t amener u n e a l téra t ion de la san té des p e r -
s o n n e s réunies, dans l ' appa r t emen t . « L ' a d m i n i s t r a t i o n , 
dit M. Chevallier, avait p r i s des mesures p o u r empêcher 
la vente des t i ssus a insi co lorés ; mais ses avis n ' on t pas 
été en tendus , car on voi t , depuis que lque t emps , exposes 
dans divers magas in s , des vê tements confectionnés avec 
la gaze arsenicale. » 



C o m m e on a m i s en d o u t e le r é s u l t a t des acc iden ts oui 
peuven t ê t re p r o d u i t s p a r l ' u s a g e des étoffes te intes pa r 
1 a r sén i t e de c u i v r e , M. Cheva l l i e r r a p p o r t e u n n o u v e a u fai t 
a l a p p u i du p r é c é d e n t . 

E n 1858, M. le d o c t e u r H u t i n , médec in en chef de l ' hô -
tel des Inva l ides , f u t c o n s u l t é p a r u n e d a m e , p o u r u n e 
conjonc t iv i té légère et p o u r u n e é rup t ion a u p o u r t o u r des 
l è v r e s ; M. H u t i n r e c h e r c h a avec soin les causes de cet 
a c c i d e n t , m a i s il n e - p u t r i e n découvr i r . A p r è s q u e l -
ques p u r s , la m a l a d i e r e p a r u t , et cette fo is on f u t mis 
s u r la t r a c e de sa c a u s e d é t e r m i n a n t e . On r e c o n n u t 
q u e la p e r s o n n e m a l a d e ava i t déchi ré de l a gaze ve r t e 
p o u r s ' en f a i r e u n e r o b e , et q u e des p o u s s i è r e s s ' é ta ien t 
dégagées p e n d a n t ce t te o p é r a t i o n , Des r e c h e r c h e s fa i tes 
d é m o n t r è r e n t q u e la c o u l e u r de la r o b e étai t d u e a u vert 
de Schweinfurth, fixé s u r l ' é toffe à l ' a ide d ' u n a p p r ê t s o m -
m e ux . 6 

On p e u t r a p p r o c h e r d e ce q u i p récède u n fai t qu i a 
été pub l i é a u m o i s d ' av r i l 1859 dans t o u s nos j o u r n a u x 
c e s t - a - d i r e les acc iden t s s u r v e n u s à un p h a r m a c i e n dé 
H a m . L a u t e u r les a r a c o n t é s l u i - m ê m e d a n s les t e r m e s 
s u i v a n t s : 

" L V 5 avril je me couchai plein de santé dans une nou-
velle chambre bien close et petite, où, une heure auparavant 
j avais moi-même tendu plusieurs rideaux en perse fleuri de 
ver qui n ava ien tpas été lavés ; quatre heures après, je me ré-
veillais la gorge ardente , l 'estomac en feu et soulevé par d'im-

f n e * d e v o m i r - e n ™ême temps que je commençais 
a ressentir dans les in tes t ins de sourdes douleurs. Je me levai 
en pensant à une simple irr i tat ion d'estomac ; je pr is un peu 
de poudre absorbante et me recouchai bientôt. Après une som-
nolence d 'une heure environ, je fus de nouveau réveille par 
des douleurs encore plus aiguës à l 'épigastre, une c é p h a l a f i e 
intense, et peu de temps après, en essayant de boire des v o ! 
missements sanguinolents su rv in ren t . Je compris ¡ l o r s q u e 
j avais ete empoisonne par l 'arsénite de cuivre, et quittai p ré -
cipitamment cette chambre ; je pr is ensuite al ternat ivement et 

à plusieurs reprises de l amagnés i e calcinée et des blancs d 'œufs 
délayés dans de l 'eau, et, quelques heures après, je commen-
çais à jouir d 'un peu de calme. 

« Le lendemain, je faisais re t i re r les r ideaux, j en sacrifiais 
une partie à l 'analyse, et des produi ts obtenus je ret i rais de 
l 'arsenic, i 

M. Cheval l ier cite enco re des a cc iden t s p r o d u i t s p a r des 
f l eu r s et feui l les ar t i f ic iel les co lo rées p a r d u v e r t a r s e n i -
cal . Ces feui l les c o m p o s a i e n t u n e c o u r o n n e qu i , po r t ée 
dans u n b a l , d é t e r m i n a l ' é r u p t i o n d ' u n e m u l t i t u d e d é b o u -
tons d o u l o u r e u x su r l e s é p a u l e s et s u r les b r a s , où é ta ient 
t ombés les déb r i s d e ce t te c o u r o n n e . U n b race le t f o r m é de 
g ra ins a r r o n d i s , c o m p o s é s d ' u n e p â t e artificielle colorée p a r 
l ' a r sén i te d e c u i v r e , d o n n a l i eu à u n e é r u p t i o n d o u l o u r e u s e . 

T o u s ces fa i t s é t ab l i s sen t s u f f i s a m m e n t l a nécess i té de 
por t e r l a p l u s s é r i euse a t t e n t i o n à l a f a b r i c a t i o n des c o u -
leurs ve r t e s à ba se a r sen ica l e . M. Cheval l ier d e m a n d e que 
l 'on étendQ à t o u t e l a F r a n c e l a p roh ib i t i on de f a b r i q u e r 
des p a p i e r s p e i n t s en v e r t a r s e n i c a l . Nos i n d u s t r i e l s p o u r -
r a i e n t d ' a i l l eu r s p r é p a r e r d e s p a p i e r s v e r t s avec des s u b -
s tances inof fens ives : le vert Pannelier, l e vert Guiguet, qui 
ne r e n f e r m e q u e de l ' ac ide b o r i q u e et d u bichromate de po-
tasse, p o u r r a i e n t r e m p l a c e r l e s c o m p o s é s a r s e n i c a u x d a n s 
ce t te ' fabr ica t ion . Le vert de chrôme p o u r r a i t peu t -ê t re auss i 
supp lée r ef f icacement le c o m p o s é t o x i q u e qu ' i l es t i m p o r -
t a n t de p r o h i b e r . 

E n 1852, le g o u v e r n e m e n t p r u s s i e n a dé f in i t ivement 
in te rd i t l ' emplo i et la f ab r i ca t i on des p a p i e r s colorés avec 
des s u b s t a n c e s a r sen i ca l e s . E n 1847, l a r égence de Cologne 
avai t dé jà in te rd i t le m ê m e p r o d u i t et f r a p p é d ' u n e a m e n d e 
de 5 à 50 t h a l e r s ceux qu i v e n d r a i e n t ou emp lo i e r a i en t de 
l ' a rsenic p o u r l a t e i n t u r e d e s p a p i e r s ou la p e i n t u r e des 
m u r s . Cet exemple f u t su iv i p a r le d u c h é de B a d e , qu i , 
en 1849, p o r t a l a m ê m e d é f e n s e , a p p u y é e p a r u n e pénal i té 
con t re l a f ab r i ca t ion des p a p i e r s a r s e n i c o - c u i v r e u x . Ce sont 



là des p r é c é d e n t s et d e s e x e m p l e s qu ' i l s e r a i t b o n d e su iv re 
dans l ' i n t é rê t de l a s a n t é p u b l i q u e . 

2 

Action du plomb sur le tabac. 

M. Cheval l ie r a v a i t d é j à c o n s t a t é , il y a q u e l q u e s a n n é e s , 
q u e l ' enve loppe d e p l o m b d o n t se s e r v e n t ce r t a in s m a r -
c h a n d s p o u r r e n f e r m e r le t a b a c , s ' oxyde a u con tac t d u ' t a -
bac , et lui c o m m u n i q u e des p r o p r i é t é s v é n é n e u s e s . M. F é -
l ix Boude t a v o u l u t r a i t e r l a ques t i on d i r e c t e m e n t , et 
s ' a s s u r e r s i u n e e n v e l o p p e de p l o m b p e u t , p a r son con tac t 
p l u s ou m o i n s p r o l o n g é avec le t a b a c en p o u d r e , lu i c o m -
m u n i q u e r des p r o p r i é t é s v é n é n e u s e s . 

M. Boude t a donc i n t r o d u i t u n e ce r ta ine quan t i t é de t a -
b a c d a n s u n sac de p l o m b . I l a p l acé d a n s u n e c h a m b r e , u n 
cer ta in n o m b r e de d i s q u e s t r è s - m i n c e s de p l o m b , s é p a r é s 
p a r a u t a n t de c o u c h e s de t a b a c en p o u d r e . En f in , il a s u s -
p e n d u u n e feui l le d e p l o m b d a n s u n e c loche de ve r re s o u s 
laquel le il ava i t p l a c é u n e l a r g e c a p s u l e r emp l i e de t a b a c , 
d e telle s o r t e q u e l a v a p e u r s e u l e du t a b a c p û t a g i r s u r 
le p l o m b . 

Au b o u t d ' u n c e r t a i n t e m p s , le p l o m b éta i t r a p i d e m e n t 
et f o r t e m e n t a t t a q u é d a n s c h a c u n e de ces t ro i s cond i t ions 
e x p é r i m e n t a l e s . L e p l o m b en c o n t a c t d i r ec t avec le t a b a c 
se t e rn i s sa i t b i en tô t , p r é s e n t a i t u n e s u r f a c e c h a g r i n é e et 
s u r laquel le on p o u v a i t f a c i l emen t o b s e r v e r , à la l o u p e , de 
pe t i t es p l a q u e s b l a n c h â t r e s . L ' a c t i on p r o d u i t e p a r l a v a -
p e u r d u t a b a c é ta i t b e a u c o u p m o i n d r e , m a i s t r è s - é v i d e n t e : 
l a s u r f a c e m é t a l l i q u e exposée d i r ec t emen t à cet te v a -
p e u r se couv ra i t d ' u n e espèce de d u v e t b l a n c h â t r e q u i en 
t e rn i s sa i t l ' éc la t . L e s p o r t i o n s d e p o u d r e dé t achées d e s 
s u r f a c e s mé ta l l i ques , r e n f e r m a i e n t u n e cer ta ine q u a n t i t é 
de pa rce l l e s b l a n c h â t r e s . 

5 
De l'influence des chemins de fer sur la santé publique. 

Tou te indus t r i e nouve l le , q u a n d elle a r e ç u u n déve lop -
pemen t c o n s i d é r a b l e , doi t n é c e s s a i r e m e n t p r o d u i r e des 
résu l ta t s don t la médec ine e t l ' h y g i è n e o n t à se p r é o c -
c u p e r . Les chemins d e f e r , cet é lément si i m p o r t a n t p o u r 
l a p rospé r i t é des p o p u l a t i o n s , c r é e n t des condi t ions 
par t icu l iè res qu i p e u v e n t a m e n e r d e s ma lad ie s ou des 
d é r a n g e m e n t s d e s a n t é d o n t le 
compte . L ' é tude de l ' i n f luence 

U n e par t i e d u sac d e p l o m b , ne t toyée aVec soin et d é b a r -
rassée des parce l les de t a b a c q u i y a d h é r a i e n t , f u t t r a i t e e 
p a r l ' e au d is t i l lée , et d a n s cet te e a u , on r e c o n n u t p a r 
les r é a c t i f s , l a p r é s e n c e d ' u n se l de p l o m b en d i s s o l u -
t ion L ' e x a m e n p l u s a p p r o f o n d i d e l a s u b s t a n c e b l anche 
formée à l a s u r f a c e d u m é t a l d é m o n t r a qu 'e l le étai t c o m -
posée de sous-acé ta te de p l o m b . 

Il r é su l t e de ces o b s e r v a t i o n s de M. B o u d e t q u e , d a n s les 

sacs de p l o m b d a n s l e s q u e l s o n e n f e r m e le t a b a c en p o u -

dre il p e u t se f o r m e r d u s o u s - a c é t a t e de p l o m b qu i , se 

dé tachan t fac i lement d u m é t a l , p e u t se m ê l e r au t a b a c . 

Ce m é l a n g e , i n t r o d u i t d a n s l e s n a r i n e s , d o n n e r a i t l ieu a 

une in toxica t ion p l o m b i q u e e t p o u r r a i t c a u s e r d e g r a v e s 

accidents . 
Les f a i t s , d ' a i l l eu r s , a v a i e n t f a i t p r e s s e n t i r p a r avance 

cette conc lus ion . On t r o u v e d a n s l a Gazette hebdomadaire 
de médecine, d u 31 ju i l l e t 1857 , des obse rva t i ons d u d o c -
t eu r Mayer , de B e r l i n , q u i cons ta t en t c inq cas d ' m t o x i c a -
t ion et de pa r a ly s i e s a t u r n i n e , p r o d u i t e s p a r d u t a b a c à 
p r i se r : ce t abac , s u i v a n t l ' u s a g e r é p a n d u en Al l emagne , 
avai t été r e n f e r m é d a n s des sacs d e p l o m b , et l iv ré d a n s cet 
état a u x c o n s o m m a t e u r s . 
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exercent s u r l a s a n t é des voyageurs et su r celle du 
nombreux pe r sonne l nécessité p a r le service de la voie ou 
les t r avaux à exécuter p o u r la const ruct ion et l 'entret ien 
du matér iel , est d o n c à la fois neuve et pleine d ' in térê t 
Malheureusement , cette question n ' a été jusqu ' ic i queposée j 
on peut le d i re . Les observat ions fai tes ne sont pas encore 
assez nombreuses , le t emps pendant lequel on a p u les 
recueil l i r est encore t rop limité, p o u r que le problème ait 
p u ê t re résolu ; on s 'es t contenté de p répa re r les matér iaux 
qui pe rmet t ron t u n j o u r de l 'aborder sér ieusement . 

Ces p remiers é léments , qui pou r ron t serv i r p lus t a rd à 
t ra i t e r d 'une man iè r e scientifique la question de l ' influence 
des chemins de f e r s u r la santé publique, M. le docteur 
de P i e t r a -San ta , s ' es t donné la peine de les recueil l i r 
Dans un mémoi re insé ré , en juillet 1859, dans les Annales 
d hygiène, il a donné l ' ana lyse d 'une dizaine de mémoires , 
l ivres ou ar t ic les de j o u r n a u x de médecine, se r a p p o r t a n t 
à la quest ion que n o u s avons caractér isée p lus h a u t . En 
p résen tan t l a s u b s t a n c e du travail de M. de P ie t ra -San ta 
nous ferons conna î t re les données que l 'expérience et l ' ob-
servation ont p u recuei l l i r j u s q u ' à ce j o u r , touchan t l ' i n -
fluence des chemins de fe r su r la santé publ ique. 

M. de P i e t r a - S a n t a r é s u m e d 'abord un article publ ié p a r 
M. le docteur W i r m , dans la Revue sanitaire (Sanitary re-
view) de Londres , t rava i l qu i n 'est qu 'une s imple ébauche 
q u ' u n essai incomplet e t manquan t d ' indicat ions préc ises ' 

Le premier point qu 'établi t M. W i r m est un fa i t i n c o n -
tes table , mais vu lga i re : c 'est la fa t igue , re la t ivement beau-
coup plus considérable, que l 'on éprouve quand on pas«e 
la nu i t en chemin de fer . La t répidat ion du w a g o n , la r a -
pidité de la marche , l ' impossibili té de voir les objets exté-
r i eu r s , occasionnent p romptemen t une céphalalgie intense ; 
on a comme un poids pers is tant su r la tê te . 

Il n 'é ta i t pas nécessa i re d 'ê t re g r a n d observa teur p o u r 
fa i re les r e m a r q u e s qui précèdent . Mais M. W i r m présente 

un aperçu p lus nouveau q u a n d il nous parle des condi-
tions dans lesquelles s 'effectuent cer ta ins voyages en c h e -
min de fer . A Londres , u n t r è s - g r a n d nombre de négociants 
et de gens d 'affaires sont obligés, p o u r des ra isons d 'éco-
nomie, de se loger dans les env i rons de cette grande ville, 
et de s 'y r e n d r e chaque ma t in en chemin de fe r , p o u r ren-
trer chaque soir dans leur domicile. Comme les dépar ts 
des t r a ins sont assez l imités, la crainte de manque r le 
convoi, les appréhens ions qui en résu l ten t , produisent chez ' 
les voyageurs u n e sor te d 'exci ta t ion, de fièvre qui , à la 
longue, finit par agir fâcheusement su r le sys tème nerveux. 
Ne pas a r r iver à l ' heure fixe à la ga re du chemin de fe r , 
c'est s 'exposer à être forcé de chercher u n abr i dans un 
hôtel, de dépenser de l ' a rgen t p o u r se loger et d îner , c 'est 
occasionner des tou rmen t s à l a famil le , qui at tend son 
chef pour le r epas du soi r . Ces préoccupat ions , ces i n -
quiétudes, t enan t l ' espr i t d a n s u n e agi tat ion et une p e r -
plexité continuelles, finissent, selon M. W i r m , pa r por ter 
atteinte au système nerveux et pa r occasionner des con-
gestions cérébrales . 

Nous croyons les r emarques du médecin anglais pa r fa i -
tement fondées. A l 'époque de l a belle saison, beaucoup 
de Par is iens se placent d a n s les condit ions que nous ve -
nons d 'exposer p lus h a u t ; ils von t chaque j o u r coucher à 
la campagne , pa r le chemin de fe r , pour revenir le lende-
main à P a r i s , p a r l a même voie , et chacun a certainement 
pu vérifier les inconvénients de ces voyages, qui , revenant 
chaque j o u r , r amènen t les m ê m e s préoccupat ions anx ieu -
ses, i r r i tent le système ne rveux , e t pa r ces sortes d ' é m o -
tions continuellement r é p é t é e s , doivent p rodui re s u r la 
santé un fâcheux résu l t a t . 

Voilà, en ce qui concerne l ' inf luence des chemins de fer 
sur la san té des voyageurs , les seuls renseignements que 
M. de P ie t r a -San ta ait por tés à not re connaissance. Ce con-
tingent n ' e s t pas lourd ; ma is l ' au teu r n ' ayan t pu en recueil-



lir de p lus n o m b r e u x , n o u s ne pouvons pas nous mont re r 
p lus difficiles q u e lu i . 

M. de P i e t r a - S a n t a peut ê t re beaucoup plus p réc i s en 
ce qui concerne la c ra in te q u ' u n voyageur doit éprouver 
en chemin de f e r , su r le chapi t re , t a n t d iscuté , des acci-
dents auxque l s expose ce mode de locomotion. Le m a -
gnifique t r ava i l qui a été exécuté p a r la commission d'en-
quête ins t i tuée p a r o rd re du min i s t re des t r a v a u x publics, 
et qui a été p u b l i é en 1858, sous la direction de M. Tour-
n e u x , fou rn i t des r é su l t a t s posit ifs qu'i l suffit de r ap -
por ter p o u r t r a n c h e r cette quest ion de la man iè re l a plus 
catégorique. 

Discutant u n j o u r cer ta ines ques t ions de chemins de fer 
dans u n e r é u n i o n de pe r sonnes fo r t éclairées, nous sout în-
m e s que le p l u s préc ieux avantage que ce m o d e de locomo-
tion a s su re a u x voyageu r s , c 'es t la sécur i té . Nous a jout ions 
que les acc idents avec les vo i tu res et les dil igences étant 
bien supé r i eu r s aux accidents en chemins de fe r , i l n e fau-
dra i t p a s c r a i n d r e de p rosc r i r e les diligences et les pa-
taches dans les lieux p o u r v u s de voies ferrées , d a n s le cas 
où l 'on v o u d r a i t , p a r u n motif par t icu l ie r , a s su re r la sécu-
r i té la p lus complè te d a n s les m o y e n s de t r a n s p o r t s . Cette 
asser t ion souleva u n toile généra l , et nous f û m e s at te iut et 
convaincu d ' avo i r sou tenu u n p a r a d o x e . 

P o u r j u g e r s i c 'était v r a imen t là u n paradoxe , il suffit 
de connaî t re l e s chiffres compara t i f s donnés p a r la com-
miss ion d ' enquê te dans le p réc ieux vo lume que le gouver-
nement a pub l i é en 1858. 

Les comptes géné raux de l ' admin i s t ra t ion de la just ice 
en F r a n c e , en donnan t le n o m b r e des individus tués ou 
écrasés pa r des vo i tures , char re t t es et chevaux , de l 'année 
1840 à l ' année 1853, por ten t ce chiffre à 10 324 personnes 
en quatorze a n s , c 'es t -à-dire , en p r e n a n t 35 millions d'habi-
t an t s pour la F r a n c e , 1 ind iv idu tué su r 47 489 voyageurs . 

On possède a u s s i le relevé des accidents a r r ivés pendant 

dix ans aux vo i tu re s des Messageries impér ia les et des 
Messageries généra les de F r a n c e . 

Depuis l ' année 1846 j u s q u ' à l ' année 1855, avec 3 679 866 
places o c c u p é e s , o n a compté 11 p e r s o n n e s tuées et 
124 blessées d a n s les Messager ies impér ia les . Dans les 
Messageries g é n é r a l e s , avec 3 429 410 places occupées , 
on a compté 9 p e r s o n n e s tuées et 114 blessées. Si l 'on eût 
pu se p rocure r des re levés semblables p o u r les diligences 
de second et de t ro i s i ème o rd re , qu i d a n s le service des 
petites localités son t de beaucoup les p lus nombreuses , 
nul doute qu 'on eû t cons ta té u n nombre d 'accidents bien 
supér ieur . 

Mais p o u r n o u s en t e n i r aux accidents constatés dans 
le service des di l igences les mieux servies de France , les 
Messageries impér ia les et généra les , disons que la moyenne 
résultant des ch i f f res p récéden t s donne : 

Pour les Messageries impériales : 1 mor t s u r 324 533 voya-
geurs, 1 blessé s u r 29 ,676 voyageurs . 

P o u r les Messageries générales : 1 mor t su r 3 8 1 0 4 5 voya-
geurs, 1 blessé s u r 30 082 voyageur s . 

En r éun i s san t la c i rcula t ion des deux ent repr ises , on a 
un chiffre de 20 m o r t s e t de 238 blessés su r 7 109 276 voya-
geurs, c 'est-à-dire : 

1 m o r t s u r 355 453 voyageur s . 
1 blessé s u r 29 871 — 

Voyons m a i n t e n a n t le nombre des accidents constatés 
sur les chemins de f e r . 

De l 'année 1835 à l ' année 1856, su r 224 345 769 v o y a -
geurs t r anspor t é s , on a consta té que, pa r le fai t de l 'exploi-
tation, il avait p é r i 111 voyageurs , et que 402 avaient été 
blessés, (On c o m p r e n d dans ce chiffre les accidents de 
Fampoux et de la r ive gauche de Versail les.) Ce qui con-
duit à ce résul ta t p o u r les voyageu r s en chemin de fer : 



Nous avons dit que p o u r les voyages en diligence, le 
r appo r t était de : 

1 blessé su r 29 871 voyageur s . 
1 mor t su r 355 453 — 

D'où il résu l te que l 'on a 18 fois p lus de chances d 'ê t re 
blessé et 5 fois p lus de chances d ' ê t re tué en se confiant à 
la meil leure des dil igences ' f rançaises , que si l 'on monte 
d a n s l ' u n quelconque de n o s chemins de fer . 

I l est donc de toute évidence que, dans nos moyens de 
t r an spo r t ac tuels , les d a n g e r s sont dans l ' usage de voi tures 
t ra înées p a r des chevaux , e t que la véritable sécur i té nous 
est garant ie pa r les voies ferrées . 

Une r e m a r q u e impor t an t e à f a i re s u r les résu l ta t s s t a -
t is t iques qui v iennent d 'ê t re r appor tés , et qu i établ issent 
qu'i l n ' y a qu 'un voyageur de blessé su r p lus de 2 mill ions 
de pe r sonnes t r anspor t ées , c 'est que cette s ta t is t ique com-
p r e n d les accidents de Versailles et dp F a m p o u x . Ce sont 
ces deux accidents qu i élèvent de beaucoup le chiffre de la 
mor t a l i t é ; en effet, so ixan te -qua t re voyageurs ont été tués 
dans ces deux accidents, ce qui cha rge considérablement 
le chiffre de cette mor ta l i té . Si cette s ta t is t ique par ta i t 
d 'une époque postér ieure à ces deux funes tes événements , 
ce r a p p o r t serai t rédui t de p lus de moit ié , et l 'on t r o u v e -
ra i t à pe ine u n voyageur mor t su r 5 ou 6 mil l ions de 
voyageu r s t r anspor t é s . 

Les r é su l t a t s constatés à l ' é t ranger dépassent même ce 
dernier chiffre. C'est a insi qu 'en Belgique, on a t rouvé que, 
dans u n espace de p rès de quatorze ans , il n 'y a eu q u ' u n 
voyageur tué su r 8 861 804 voyageurs t r a n s p o r t é s , et un 
blessé su r p rès de 2 mil l ions de voyageurs t r anspor tés . 

t En P r u s s e , les résu l ta t s sont p lus r a s s u r a n t s encore. Là 
] on n 'a compté, pa r u n relevé embrassan t qua t re années 

d 'exploi tat ion, qu 'un voyageur tué su r 21 mil l ions de 
voyageurs t r anspor tés , et un blessé su r p lus de 3 millions 
de voyageurs t ranspor tés . 

Dans la Grande-Bre tagne , d ' ap rè s des relevés qui r e -
montent à 1840, on a r e c o n n u un voyageur tué s u r 
5256 290 de voyageurs t r a n s p o r t é s , et un blessé su r 
330 945 voyageurs . 

Si, en F rance , les résu l ta t s pa ra i s sen t moins sat isfaisants 
qu'à l ' é t ranger , cela t ient à ce que la période considérée 
embrasse deux accidents qui on t en t ra îné un nombre extra-
ordinaire de vict imes. Si l 'on pouva i t fa i re , nous le répétons , 
abstraction de ces deux événements , on constaterai t p o u r la 
France u n nombre d 'acc idents tou t auss i insignifiant que 
ceux de l ' é t r anger . I l f au t a jou te r que, pa r les précaut ions 
minutieuses qui sont p r i ses , e t pa r suite des améliorat ions 
qui sont appor tées à la survei l lance de la voie, ces accidents 
finiront pa r devenir p r e s q u e ent ièrement nuls . 

Dans ces dernières années , on a discuté avec une certaine 
ardeur la question de savoir si le service des chemins de fe r 
n'est pas une cause directe de maladies spéciales pour les 
ouvriers et employés qu i y son t a t tachés . M. le docteur 
Martinet, M. Duchesne, d a n s de consciencieux t r avaux , 
ont avancé que les mécanic iens et chauffeurs sont exposés 
à de sérieuses maladies r é s u l t a n t de leurs occupat ions quo-
tidiennes. M. le docteur Duchesne a m ê m e décri t , sous le 
nom de maladie des mécaniciens, une affection nouvelle 
dont il a noté les carac tères p réc i s , ap rès en avoir indiqué 
1a cause Dans le t ravai l , don t n o u s donnons un aperçu, 
M. de P i e t r a -San t a rappel le les faits qu i ont été avancés 
par MM. Martinet et Duchesne . 

Les idées de ces deux médec ins ont t rouvé , il f au t l e 
dire, de nombreux cont rad ic teurs . M. le docteur Cahen, 
M. le docteur Bisson, ont ba t t u v igoureusement en brèche 
ces idées, et se sont efforcés de met t re en évidence, n o n -
seulement la parfai te innocui té du service de mécanicien 

1. Voy. dans VAnnée scientifique, 2* année, pages320-324, l'analyse 
du travail de M. le docteur Duchesne, sur la maladie des chauffeurs. 

HYGIENE. 



ou de chauffeur s u r les locomotives, m a i s même les a v a n -
tages hygiéniques de cette profess ion ac t ive , qui me t l ' in-
dividu forcément en contact avec u n air s ans cesse 
renouvelé . Écou tons M. Cahen qu i va n o u s donner des ren-
seignements ex t r êmement significatifs p o u r l 'éclaircisse-
ment de cette diff iculté : 

a Témoin, dit M. le docteur Cahen, de l'amélioration qui 
s'est manifestée dans la santé- d'un g rand nombre d'employés 
sous l'influence de leur genre de vie, je crois que les condi-
tions hygiéniques dans lesquelles ils sont placés sont éminem-
ment salutaires. 

«Pour comprendre l'influence qu'une profession peut exercer 
sur ia santé, il importe d'examiner en quoi elle consiste. 

« Le mécanicien a le corps et l 'esprit constamment occupés 
pendant toute la durée du voyage; son attention est toujours 
éveillée, ses yeux alternativement fixés au loin sur la voie qu'il 
parcourt et dirigés sur la machine qu'il conduit; l'oreille, atten-
tive aux bruits lointains, entend sans cesse les mouvements 
retentissants des pistons, les éclats str idents de la vapeur. 

« Appuyé sur le sol de la machine, il reçoit tous les chocs 
inévitables dans un mouvement rapide, et il ne peut se tenir 
en équilibre que par des efforts musculaires incessants; à ses 
pieds s'ouvre le fourneau dont il ressent la chaleur ; le reste 
du corps est exposé aux ardeurs du soleil, aux r igueurs du 
froid, à la neige, au vent! 

« En quoi consiste le règlement du service? La plus grande 
durée d'un service continu est de sept heures pour les trains 
de voyageurs, de douze heures pour les trains de marchan-
dises. Par t i d'un dépôt, il se repose, en arrivant à destination, 
dans des dortoirs, où il a de quinze à vingt-deux heures de 
repos chez lui entre les deux départs. 

« Pour les chauffeurs, la durée du service est la même : ils 
n 'ont pas à faire une aussi grande dépense intellectuelle, mais 
ils ont à déployer une assez grande force musculaire. Leur âge 
varie de vingt-trois à quarante-huit ans, leur constitution est 
bonne, plusieurs acquièrent un embonpoint considérable. Des 
vêtements amples et chauds les garantissent bien du froid. 
Tous suivent un excellent régime alimentaire, leur solde élevée 
leur permettant de bien se nourr i r . 

< Aussi, sur 71 mécaniciens et 92 chauffeurs, il y a eu, 

en 1856, 4 mécaniciens et 36 chauffeurs malades qui ont exigé 
en tout-286 journées de repos. Il n 'y a eu que 2 morts (cho-
léra), 

«Quand on examine comparativement les tables de mor-
talité et des tables de maladies dressées par les sociétés mu-
tuelles, on trouve qu'à l'âge des employés de la traction, la 
mortalité est, par an, de 1 pour 100, et que les journées de 
maladies s'élèvent au chiffre de 5.7 par individu et par année. 

« En appliquant ces chiffres au nombre des employés de la 
traction du dépôt de Paris, on trouverait , en quinze ans, une 
mortalité de 25.35, et pour l 'année, les journées de maladies 
auraient dû s'élever au nombre de 93. » 

M. le docteur Bisson, médecin en chef du service de la 
ligne d 'Orléans, a combat tu p lus di rectement encore le t ra-
vail de M. Duchesne, relatif à l 'existence d ' u n e maladie 
propre aux mécaniciens et aux chauffeurs . I l nie formel le-
ment l 'existence de cette affection spéciale. 

« La maladie spéciale que vous avez redoutée pour le méca-
nicien, écrit M. le docteur Bisson à son confrère, n'existe pas 
en réalité. Tous les médecins des chemins de fer qui y ont 
regardé de près et attentivement ont vu de la même manière. 

« Les névralgies et les rhumatismes, affectant comme siège 
de prédilectionlapartie droite du corps, n 'existentque dans votre 
imagination, et la vue et l 'ouïe ne subissent aucune altération 
spéciale. 

« En deux ans, sur 85 employés (40 mécaniciens, 12 élèves 
mécaniciens, 33 chauffeurs, 28 ayant plus de dix ans de service 
et 7 seulement moins de 3 ans), nous n'avons pas rencontré la 
moindre maladie du système nerveux. 

« Les affections les plus fréquentes ont été : les bronchi-
tes (25), les angines simples (22), les dyspepsies (28). 

« Depuis dix-huit ans je n'ai constaté qu'un seul exemple de 
surdité. 

* Aucun ne s'est plaint de la diminution de la vue ; chez 
plusieurs d'entre eux, au contraire, l 'étendue de la portée de 
vision est augmentée. 

« Les seules altérations résultant de l'exercice de la profes-
sion sont les lésions traumatiques. 

« Après la publication de votre livre, ajoute M. Bisson, je 



me suis remis à l'œuvre, j'ai fait ou provoqué de nouvelles 
enquêtes contenant plus de 200 observations, et nulle part je 
n'ai t rouvé la trace de la maladie que vous veniez de décou-
vrir . » 

M. le doc teur Bisson énumère les modif icat ions nom-
breuses que les adminis t ra t ions de chemins de fer ont a p -
portées au service de la t ract ion d a n s l ' in térêt de la santé 
de l eu r s employés . Les maisons basses et humides des can-
tonniers ont é té élevées d ' un étage et on les a fai t reposer 
su r des c a v e s ; on a assaini les environs de ces maisons en 
y épuisan t ces amas d 'eau que leur accumulat ion t rans for -
mai t en vér i tables marécages . Ajoutez à cela les t r avaux 
exécutés p o u r réun i r et niveler les r a i l s , dans le but de 
fa i re cesser , ou au moins de r endre p r e s q u e insensible, la 
t répidat ion des locomotives ; — la dis t r ibut ion de vê t e -
ments de flanelle et su r tou t de peau de chèvre p o u r les 
employés de la voie exposés aux intempéries de l ' a t m o -
sphère ; — l 'adoption de cabans pour les conducteurs et les 
ga rde - f r e in s ; — la mise à la disposit ion des employés , 
dans tou tes les gares , d ' u n e boisson ra f ra îch i ssan te p e n -
dant les cha leurs ; — les perfect ionnements impor t an t s ap-
por tés a u x manivelles des g a r d e - f r e i n s ; — les guéri tes des 
conducteurs de t rain ; — l 'admiss ion, dans l ' in tér ieur du 
w a g o n à bagages , des conduc teurs préposés au chargement 
et au déchargement des bagages à chaque s ta t ion, et qui 
an té r i eu remen t étaient obligés de se p lacer tou t en sueu r 
su r un siège découvert , etc. 

Toutes ces améliorations, di t M. Bisson, ont heureuse-
ment inf lué s u r l 'état sani ta i re du personnel , et le nombre 
des malades qui , en août 1857, su r u n e populat ion de 
9 000 employés , avait été de 125 pa r semaine, s 'est t rouvé 
rédu i t à 67, en août 1858. 

Après avoir fait connaître les résu l ta t s des discuss ions 
récentes concernant les maladies professionnel les a u x -
quelles sera ient suje ts les employés des chemins de fe r , 

M. le docteur de P ie t ra -Santa donne , en te rminant et sous 
forme de conclusion, son opinion personnel le su r cette 
question. M. de P ie t r a -San ta reconnaî t que, grâce aux me-
sures qui ont été pr ises p o u r a s s u r e r les meilleures condi-
tions hygiéniques aux ouvr ie r s et employés des voies f e r -
rées, l ' influence des chemins de fe r e s t , su r la san té de 
tous, généralement bonne . Les mesu re s qu i ont été pr ises 
ont eu pour résul ta t de ga r an t i r à ces ouvr iers et employés 
la santé dans le présent et de bonnes condit ions d'existence 
dans l 'avenir . Quan t à l 'affect ion spéciale admise pa r 
M. Duchesne, M. le doc teur de P i e t r a -San t a fo rmule en 
ces te rmes son opinion : 

« Pour ee qui concerne les mécaniciens et les chauffeurs, le 
fait principal, c'est l 'heureuse influence de la vie active des 
chemins de fer sur leur santé. 

« Dès qu'ils arrivent sur leur machine, ces hommes acquiè-
rent un embonpoint remarquable et jouissent d'une santé qui 
ne laisse rien à désirer. 

« Les maladies prétendues spéciales à «es ouvriers sont ou-
vertement contestées. 

« D'un autre côté, celle dont parle M. de Martinet est com-
battue par tous les médecins des chemins de fer et par M. Du-
chesne. 

« D'autre par t , la maladie dite des mécaniciens, décrite 
par M. Duchesne, est révoquée en doute par tous ceux-là 
mêmes qui s'étaient prêtés avec une grande bienveillance aux 
recherches de notre savant confrère et qui lui avaient fourni 
les renseignements qu'ils avaient en leur possession. 

s Nos études personnelles nous portent à rejeter aussi cette 
affection spéciale; et comme conclusion ultime, d'accord avec 
tous les médecins de chemins de fer (et plus spécialement avec 
MM. Cahen, Oulmont, Devillers, Bisson), d'accord avec la com-
mission d'enquête instituée auprès du ministère des travaux 
publics, nous constaterons la bienfaisante influencé des chemins 
de fer sur les personnes qui , a priori, auraient dû éprouver 
de ce genre de locomotion les effets les plus désastreux, s 

Nous ne demandons pas mieux que de r e s t e r sous l ' i m -
pression de ce consolant opt imisme. M. Duchesne avait 



pr i s pour ép igraphe du l ivre qu ' i l a pub l ié , ce passage 
d 'Avenbrugger , t r a d u i t p a r Corv i sa r t , et qui indique dans 
quel espr i t avait é té r éd igé son ouv rage : « Le médecin 
phi losophe voit u n e foule de m a u x bien réels p rendre 
naissance à la source de t a n t d 'ut i les et ingénieuses in-
vent ions. » C'était l à u n e vue t r i s te et chag r ine , empreinte 
de ces vieux p r é j u g é s que les médec in s ont pour mission 
de combat t re et n o n d ' en t re t en i r . I l est p lus consolant de 
n 'avoir aucune r é se rve à in t rodu i re d a n s l ' admira t ion que 
doivent insp i re r à t o u t le m o n d e les chemins de f e r , ces 
merveil leux i n s t r u m e n t s de p r o g r è s e t de civil isation. 

4 

Recherches sur la n a t u r e des émana t ions marécageuses , pa r l e docteur 
I é o n Gigot, de Levroux. - Nouvelle méthode pour recueil l ir les 
miasmes" a tmosphér iques pa ludéens . - Autre mé thode pour l 'éva-
luat ion des mat ières o rgan iques contenues dans l 'air , par M. Argus 
Smi th , de L o n d r e s . — L e p e r m a n g a t e d e potasse et les mat ières or-
ganiques. — Procédé d e M. Monier pour le dosage des mat iè res or-
ganiques contenues d a n s u n air insalubre ou vicié. 

« Nous ne vivons pas, nous mourons, » répondai t un 
habi tan t des m a r a i s Pon t ins à u n v o y a g e u r qui lui deman-
dait comment on pouva i t v ivre en de telles rég ions , tr iste 
et constant t héâ t r e d e la maladie et de la m o r t . Ainsi p o u r -
ra ien t r épondre u n g r a n d n o m b r e d 'hab i t an t s des contrées 
de la F rance : ceux qu i sont confinés su r le dangereux l i t-
toral de la Médi te r ranée , aux embouchures du Rhône et 
dans la déser te C a m a r g u e ; ceux qui occupent , dans le 
centre de la F r a n c e , des l ieux couverts de vas tes mara is 
et d ' eaux s t agnan t e s . Nous n ' en t r ep rend rons pas de dérou-
le r le tab leau , si souvent t r acé , des te r r ib les ravages 
qu 'exerce s u r les h a b i t a n t s des contrées marécageuses la 
délé tère inf luence d e ces mil ieux. L e sé jour , même m o -
m e n t a n é , aux e n v i r o n s des g r a n d s amas d ' eaux dormantes , 

douces ou salées, est une cause inévitable de maladie . C'est 
là que p rennen t l eur source ces fièvres in termit tentes qui 
minent sourdement la santé et les forces des hab i t an t s de 
beaucoup de nos contrées mér id ionales . Ce ma l est bien 
ancien, du r e s t e ; les condit ions c l imatologiques actuelles 
étant les mêmes que celles d 'aut refois , la Grèce an t ique et 
la Grèce moderne , comme le r e m a r q u e M. Lit t ré dans son 
édition des Œuvres d'Hippocrate, son t , à v ingt -deux siècles 
de distance, affligées pa r le m ê m e genre de fièvres. 

Connue dès les p remiers t e m p s de l 'h is toire , l ' in toxica-
tion paludéenne n ' a pas cessé, depuis cette époque reculée, 
d 'at t irer l 'a t tention des médecins , qui se sont efforcés d 'ex-
pliquer les effets funes tes des émana t ions développées au 
sein des eaux s tagnantes . Sans en t re r dans le long exposé 
des différentes opinions que médecins , physiciens et ch i -
mistes ont mises en avant t ou r à t ou r pour expl iquer la 
cause de l ' intoxication pa ludéenne , n o u s nous b o r n e r o n s à 
signaler l 'é tat présent de la science s u r cette ques t ion . 

Deux opinions sont en présence q u a n t à la na tu re des 
effluves marécageux considérés comme cause des fièvres 
intermit tentes ou des au t res a f fec t ions 'propres aux régions 
paludéennes. D'une pa r t , les chimistes r appo r t en t la v i -
ciation de l ' a i r des mara i s e t les fâcheuses conséquences 
qui en résul tent p o u r la santé publ ique , à l 'existence de 
gaz délétères qui sont pr incipalement l ' hydrogène su l fu ré , 
l 'hydrosulfate d 'ammoniaque en vapeur , l ' hydrogène c a r -
boné, et l 'oxyde de carbone. D ' au t re pa r t , les médecins 
expliquent les dangereux effets de l 'a i r pa ludéen pa r la 
présence de part icules organiques flottant d a n s cette a t -
mosphère et capables de p rodu i r e l ' intoxicat ion. Nous né-
gligeons p lus ieurs aut res théories qu 'avai t admises la m é -
decine ancienne et auxquelles on a renoncé de nos j o u r s . 

Rien n 'est p lus difficile que de p rononcer en t re ces deux 
opinions, car r ien n ' e s t p lus difficile aussi que de soumet t re 
à une expérience précise les insaisissables é léments qui 



composent no t r e a tmosphère . Il f au t donc savoir gré à 
tou t observateur qu i s 'efforce d ' appor te r la lumière , fût-ce 
la p lus incer ta ine , d a n s l 'obscurité de cette quest ion. C'est 
u n service de ce g e n r e qu ' a tenté de r e n d r e à la science un 
savant dévoué à la pour su i t e de toutes les quest ions utiles 
au b ien-ê t re généra l , M. le docteur Léon Gigot, de L e -
v roux , médecin inspec teur des eaux d e R o y a n . Ce médecin 
ne pa r t age po in t l 'opinion des chimistes quan t à la p r é -
sence dans l 'a i r des m a r a i s de substances gazeuses délétères ; 
il a t t r ibue l ' infection pa ludéenne à des éléments organiques 
en suspension d a n s l ' a i r . 

« La prodigieuse quantité d'êtres vivants qui na issent , se 
développent et meurent au sein des eaux stagnantes , dit 
M. Léon Gigot, effraye l'imagination. Les végétaux des ma-
ra is , depuis la sphaigne à larges feuilles, les joncs, les 
roseaux, les scirpes, les la iches , e tc . , jusqu'aux arbustes les 
plus élevés, forment, par leurs débris, un dépôt limoneux, ber-
ceau d'une génération incessante. On rencontre parmi ces 
végétaux les espèces les plus dissemblables et les plus oppo-
sées. C'est ainsi qu'à côté de l ' a rum, des glaïeuls, de l'hellé-
bore fétide, dont l 'aspect sinistre et l'odeur repoussante sem-
blent révéler une influence pernicieuse, se montrent le 
nénuphar, la sagit taire, la parnassia palustr is , etc., qui char-
ment les yeux et l'odorat. Les plantes les plus vénéneuses, 
telles que la renoncule scélérate, la ciguë, croissent à côté de 
végétaux alimentaires, comme la châtaigne d'eau et la zi-
zanie. 

« La zoologie des marais est plus variée encore que leur flore. 
Outre les poissons, les reptiles, les batraciens, les mollus-
ques, une multitude de vers et de crustacés, il existe dans les 
eaux stagnantes des myriades d'animaux microscopiques ap-
pelés infusoires, dont on ne connaît probablement pas toutes 
les espèces. 

a Si la constitution physique des marais var ie , ils ont au 
moins pour caractère commun, selon la remarque de M. Lévy, 
« de favoriser le développement d'une certaine végétation, et 
« de servir de réceptacle aux doubles produits d'une pullula-
« tion organique sans fin, et d'une incessante putréfaction : 
a mystérieux laboratoire de la vie et de la mor t , ils servent à 

i la fois de berceau et de sépulture à d'innombrables généra-
« tions de plantes et d'animalcules ; ils présentent le contraste 
i de leurs eaux dormantes avec l'agitation de tant d'êtres di-
a vers qu'ils abri tent , e t , comme pour protéger l'orgie d'une 
« création immonde, ils repoussent l'homme et font autour de 
« leurs bords la solitude par l 'infection et la maladie. » 

«Des eaux où fourmille une semblable vermine, où fermen-
tent tant de substances en décomposition, ne doivent-elles pas 
répandre dans l'atmosphère qu i les environne une partie des 
détritus organiques qu'elles renferment? et ces principes 
n'exercent-ils pas eux-mêmes une action délétère sur l'organi-
sation humaine4 ? s 

Mais pour é tudier ces é léments o rgan iques délétères qui 
flottent dans l ' a tmosphère des m a r a i s , il f au t pouvoir les 
recueillir . C'est ce que l 'on a ten té de fa i re bien des fois, 
sans g r a n d succès p o u r t a n t . D u p u y t r e n et Thénard , t r a -
versant les mara i s Pont ins , r econnuren t dans l ' a i r de ces 
marais une mat ière azotée t rès -put resc ib le . Moscati, de 
Milan, suspendant , à que lques pieds a u - d e s s u s du sol, des 
globes de ve r re rempl is de glace, recueilli t l 'eau de l ' a t -
mosphère, qu i se condensai t , p a r l 'effet du f ro id , su r les 
parois extér ieures d u vase de ver re ; au bout de quelques 
jours , cette eau laissai t s u r n a g e r u n e substance floconneuse 
exhalant une odeur cadavér ique . Opérant de la même m a -
nière dans des lieux répu tés fo r t insa lubres , un au t r e ch i -
miste i tal ien, Brocchi , r e c o n n u t la présence de l 'a lbumine 
dans l'eau ainsi condensée. R i g a u d deLis le se p r o c u r a une 
assez g rande quant i té de rosée au mil ieu des mara i s P o n -
tins en y d isposant un cer ta in nombre de car reaux de 
vitre incl inés en fo rme de to i t ; Vauquel in , qui analysa 
plus t a r d ce l iquide, y consta ta la présence de l ' ammo-
niaque et celle d 'une mat ière organique qu i se carbonisait 

1. Recherches expérimentales sur la nature des émanations maréca-
geuses et sur les moyens d'empêcher leur formation et leur expansion 
dans l'air, par le D' Léon Gigot, de Levroux. Brochure in-8°. Par is , 
1859, chez Labé. 
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pa r le feu. P l u s t a rd enf in , M. Bouss ingau l t , se t rouvant 
au milieu des p la ines marécageuses et si pernicieuses de 
l 'Amérique, recueil l i t d e la rosée p a r le m ê m e artif ice opé-
ra to i re , et il y découvr i t l 'existence d ' u n pr incipe organi -
que de n a t u r e h y d r o g é n é e . 

Les induct ions q u e l ' on a p u t i re r de ces expériences, 
diverses pa r le fait , m a i s ident iques p a r la méthode opé-
ra to i re , sont à peu p r è s nul les . On a mis h o r s de doute 
de cette man iè re la p résence d 'une subs t ance organique 
dans l 'a i r des m a r a i s in sa lubres , m a i s on n ' a r i en constaté 
de positif quan t à la n a t u r e de cette subs tance . 

A cette quest ion g r a v e et délicate, M. le docteur Léon 
Gigot a fait faire u n p a s notable . La mé thode ingénieuse 
qu'i l a imaginée p e r m e t de recuei l l i r et condenser s u r un 
même point les é l émen t s o rgan iques p rovenan t d 'une 
masse considérable d ' u n air l acus t re ou pa ludéen . A l 'aide 
d 'un asp i ra teur f o r m é d ' u n s imple vase r empl i d ' eau qui 
se vide sans cesse, M . Gigot fai t pa s se r des masses énor-# 

mes d 'a i r à t r ave r s u n t u b e r ecourbé en deux b ranches en 
forme d 'U ; ce t u b e cont ien t de l 'acide su l fu r ique qui est 
incessamment t r a v e r s é pa r l ' a i r appe lé p a r l ' a sp i r a t eu r . 
Les corpuscules o r g a n i q u e s ou m i n é r a u x s u s p e n d u s dans 
l 'a i r sont a r rê tés p a r l 'acide su l fur ique , qu i finit pa r se 
colorer en noi r p a r sui te de la carbonisa t ion des s u b -
stances organiques qu ' i l a r e tenues à leur pa s sage . 

Il est à regre t t e r q u e M. Léon Gigot n 'ai t p u employer , 
au lieu d 'acide s u l f u r i q u e , de l ' eau p u r e pour re ten i r dans 
le tube les p rodu i t s o r g a n i q u e s de l ' a i r . D ' ap rès lui , l 'eau 
n ' a r rê te qu ' une p a r t i e des corpuscu les r é p a n d u s d a n s l'at-
mosphère des m a r a i s : les p lus l ou rds s 'y déposent seuls, 
les substances o r g a n i q u e s , p lus légères , t r aversen t ce l i -
quide sans y être r e t e n u e s . Cette c i rconstance est fâcheuse, 
mais peu t - ê t r e a u r a i t - o n pu y obvier en fa i san t pa s se r le 
même a i r dans c inq o u six tubes consécutifs pleins d 'eau 
distillée ; i l y avait l i eu d ' espérer , i l nous semble , qu 'avec 

cette série de fc-bes et en fa isant c i rculer l ' a i r avec len teur , 
tous les corpuscules a tmosphér iques se seraient t rouvés 
pris . Il ne fau t point d iss imuler , en effet, que l 'emploi de 
l'acide sul fur ique a quelque chose de b ru t a l , p o u r ainsi 
dire, au point de vue de la r eche rche don t il s 'agi t . Cet 
acide n 'opère , en effet, qu 'en d é t r u i s a n t ces subs tances au 
passage, en les carbonisant , c ' e s t -à -d i re en ag issan t p r e s -
que à la manière du feu. Dans ces p r o d u i t s noirc is , c ' e s t -
à -d i re al térés et détrui ts p a r l 'act ion corrosive de l 'acide 
su l fur ique , comment reconna î t re la n a t u r e vér i table et 
l 'organisation des substances enlevées à l 'a i r? 

Cette dest ruct ion n ' a p o u r t a n t p a s été te l lement c o m -
plète que M. Léon Gigot n ' a i t p u nous apprendre , grâce 
au microscope, la na tu re des subs tances enlevées ainsi à 
l ' amosphère des mara i s . Ces dé t r i t u s organiques sont 
constitués pr incipalement de débr i s de végé taux , d ' insectes 
et d 'animalcules infusoires . Dans quelques p lanches qui 
terminent le mémoire in té ressan t qu ' i l a publ ié , en 1859, 
M. Léon Gigot donne le dessin de tous ces dé t r i tus o rgan i -
ques tels qu 'on les voit au microscope . L ' inspect ion de ces 
dessins mont re tou t de suite qu ' i l ne s 'agi t là que de débris 
altérés, confondus et détrui ts p a r l ' ac t ion de l 'acide su l fu -
rique ; elle fai t r egre t t e r bien p l u s encore que l 'on n 'ai t 
pas fai t usage , pour recueillir ces subs tances , d ' un agent 
moins offensif , qui respectât m i e u x l eu r s fo rmes et l eu r 
essence1 . 

1. L'auteur a compris la gravité des inconvénients que nous signa-
lons, car dans un travail postérieur à la publication de sa brochure et 
adressé en novembre 1859, à l'Académie des sciences, il annonce avoir 
remplacé dans son appareil, l'acide sulfurique par de l'eau distillée 
maintenue à une basse température au moyen d'un mélange réfrigé-
rant, et qui, contenue dans deux ou trois tubes consécutifs, suffit 
pour arrêter au passage tous les corps étrangers en suspension dans 
l'atmosphère. Diverses précautions, qui sont indispensables quand on 
veut faire usage de l'eau distillée dans cet appareil, sont indiquées 
avec soin dans ce second travail de M. Léon Gigo' 



On ne peut donc a jou te r qu 'une bien faible impor tance 
à la descr ipt ion mic roscop ique que l ' au teur nous donne des 
éléments miné raux ou organiques f lot tant dans l 'a i r des 
mara i s . Toutefois, u n fa i t impor tan t , qui demeure ra acquis 
à la prat ique et dev iendra peut -ê t re la base d 'une méthode 
nouvelle de recherches appl icables à ce cas, c 'est que l 'air 
des mara i s t r ave r s an t l 'acide su l fur ique , colore en noir ce 
liquide lorsqu ' i l r e n f e r m e des corpuscules organisés . Il 
sera donc p e u t - ê t r e poss ib le de dé te rminer le degré d'in-
salubri té des lieux marécageux pa r le degré de coloration 
que p rend l 'acide su l fu r ique dans les condit ions ci-dessus 
décrites, ou du moins de constater p a r ce m o y e n leur 
insalubri té . C'est là , n o u s le répétons , u n fa i t nouveau et 
que la p ra t ique p o u r r a m e t t r e à profi t . 

De la par t ie p u r e m e n t expérimentale du t ravai l de 
M. Léon Gigot, si n o u s passons à la par t ie p o u r a insi dire 
spéculative, n o u s n o u s t rouve rons avec lui en dissidence 
assez notable . L ' au t eu r considère ces dét r i tus o rgan iques . 
f lot tant dans l 'a i r des m a r a i s comme l 'un ique cause des 
affections pa ludéennes . C'est une conclusion qui nous 
semble s ingul ièrement dépasse r les fai ts contenus dans son 
travail . On a bien de l a peine à comprendre comment des 
p rodu i t s absolument dépourvus de toute action toxique, 
comme le sont des débr is de végétaux, des carapaces d ' in-
sectes e t d ' invisibles inf î isoires , peuvent devenir pour 
nous la cause d 'une affection pathologique quelcon-
que , e t en par t icul ier de la f ièvre in te rmi t t en te qui 
résu l te spécialement de l ' infection pa ludéenne . Rien dans 
les fai ts observés p a r l ' au teu r ne just i f ie ce r a p p o r t de 
causali té . M. Léon Gigot n o u s dit bien que l ' eau s a u m â -
t r e des m a r a i s , bue p a r des m o u t o n s , développe chez 
ces an imaux la cachexie aqueuse , et que la m ê m e eau , fil-
t rée , peut être bue i m p u n é m e n t pa r ces an imaux . Mais il 
s 'agi t ici d ' un an imal et non de l ' homme, et d 'une affec-
tion qui n ' a r ien de c o m m u n avec les fièvres d 'accès. En 

outre, cette observat ion se r a p p o r t e à l ' ingest ion de l ' eau 
saumât re des mara i s p a r le t u b e digestif e t non à l ' abso rp -
tion, p a r les voies respi ra to i res , des corps organiques qu i 
flottent d a n s l ' a tmosphère . Or, les effluves pa ludéens , 
dont l 'action est si dangereuse , sont r e sp i rés et non a v a -
lés; ils s ' in t roduisen t dans no t r e économie, n o n p a r le tube 
digestif, mais p a r l ' inhalat ion pu lmona i r e . I l f audra i t donc, 
pour être au tor i sé à t i r e r u n e conclusion logique, avoir 
établi p a r l 'observa t ion la possibil i té d ' un empoisonnement 
paludéen p a r l ' inhalat ion pu lmona i r e de ces subs tances 
organiques que l ' au t eu r a si ingén ieusement isolées de l 'a i r 
des mara i s . Nous n 'avons pas besoin de rappe le r , en effet, 
que l 'action des méd icaments et celle des poisons est bien 
différente selon qu ' i ls sont absorbés d a n s le tube digestif 
ou p a r les voies de la circulat ion générale . Le v i ru s 
de l a r a g e et d ivers au t res v i r u s peuven t ê t r e avalés 
sans le moindre d a n g e r , t a n d i s que la p lus pet i te 
quanti té de ces mat iè res , placée sous l a peau ou i n t r o -
duite dans le t i ssu du poumon , p rovoque imméd ia t e -
ment des phénomènes d ' intoxicat ion. Quelques cen t imè-
tres cubes d ' hyd rogène su l fu ré gazeux respirés p a r u n 
animal le font p é r i r s u r - l e - c h a m p , t and is que la même 
quantité de ce gaz dissoute d a n s l ' eau a u r a i t été avalée p a r 
le même animal sans lui occasionner le moindre accident . 

P o u r expr imer tou te notre pensée su r le fond de cette 
grave quest ion de la na tu re des miasmes p a l u d é e n s , n o u s 
di rons que la vér i table explication de ce phénomène t a n t 
discuté n o u s pa ra î t avoir été fourn ie p a r les chimistes . 
C'est bien p robab lement à la p résence de gaz tox iques , 
accidentellement p rodu i t s que l ' a i r des m a r a i s doit son 
néfaste privi lège. La' ques t i on .ne compor te p lus de doute 
pour les marécages sa l é s ; il a été p r o u v é , à bien des 
r ep r i ses , que l ' a i r des marécages s i tués ve r s le l i t toral de 
la mer , est vicié p a r la présence de l ' hydrogène su l furé . On 
a parfa i tement expl iqué la p rovenance de ce gaz délétère 



pa r la décomposi t ion des su l fa tes contenus d a n s l 'eau de 
la mer ; cet te décomposi t ion es t opérée p a r les p lan tes sur 
un sol a l t e rna t i vemen t inondé et découver t . P a r l 'act ion 
des ma t i è r e s o r g a n i q u e s , c ' e s t -à -d i re p a r l ' hydrogène des 
p l an t e s , ces su l fa tes sont t r ans fo rmés en s u l f u r e s , e t , 
c o n s é c u t i v e m e n t , grâce à l 'acide ca rbon ique de l ' a i r qui 
décompose c e s s u l f u r e s , en hydrogène su l fu ré gazeux. 
Cette p r o d u c t i o n d ' hyd rogène s u l f u r é , dans cer ta ines s a i -
s o n s , es t l a cause posi t ive de l ' insalubri té des régions 
m a r é c a g e u s e s , s u r no t r e l i t toral méd i t e r r anéen , comme 
su r p l u s i e u r s côtes de l 'Afr ique , et en général aux embou-
chures de t o u s les g r a n d s f leuves qui en t r a înen t dans leur 
cours de v a s t e s amas de p l an t e s et de mat ières o rgan iques . 

Les m a r a i s i n sa lub re s p lacés à l ' in tér ieur des te r res 
met ten t cet te expl ica t ion en d é f a u t , ma is ne la dé t ru isen t 
pa s . En e f f e t , si la chimie n ' a pu découvr i r encore u n gaz 
toxique d a n s l ' a i r des marécages s i tués loin des m e r s , une 
chimie p lus avancée le f e r a sans doute découvrir u n j o u r ; 
ainsi sera complé tée la démons t ra t ion de l 'exact i tude d 'une 
opinion qu i n o u s pa ra î t r é u n i r en sa faveur toute p r o b a -
bilité. 

Tout cela n ' e m p ê c h e p a s que le savan tmédec in de Levroux 
n 'a i t fai t , a u po in t de v u e p ra t i que , u n e œuvre t r è s -o r ig i -
nale et qu i e s t appelée à p r e n d r e d a n s la science une 
place h o n o r a b l e . * 

Du t rava i l p r é c é d e n t , n o u s pouvons na ture l lement r a p -
procher des r e c h e r c h e s analogues qui on t été fai tes en An-
gleterre , e t q u i ont été communiquées en 1859 p a r M. Angus 
Smi th à Y Institution royale. M. Smi th a fait usage d ' un 
réactif p a r t i c u l i e r p o u r reconna î t re la présence d a n s l 'a i r , 
de miasmes d e n a t u r e o rgan ique . Ce r éac t i f , c 'est la d i s -
so lu t ion , r o u g e ou v e r t e , du pe rmangana te de s o u d e , 
q u i , sous l ' in f luence des ma t i è r e s organiques contenues 
dans l ' a i r , s e décolore en p a s s a n t à l ' é ta t de peroxyde de 

manganèse. P o u r opérer , on p rend u n volume d 'a i r connu, 
auquel on a joute une dissolution t rès-é tendue de p e r m a n -
ganate de soude. S'il existe des mat ières organiques dans • 
l 'air, cet te 'dissolut ion se décolore; on a jou te a lors de nou-
velle dissolution du sel mangan ique , j u s q u ' à ce que sa co -
loration ne soit p lus a l té rée , ce qui indique la complète 
disparition des composés o rgan iques dans l ' a i r su r lequel 
on agit . Cette méthode n ' a pas u n e g r a n d e précision : elle 
permet de constater dans l 'a i r la p résence de mat ières o r -
ganiques , ma is elle n ' a p p r e n d pas à quelle na tu re de 
corps on a affaire ; elle ne donne que d ' u n e man iè r e géné -
rale des indices su r le degré de pure té de l ' a i r . 

Dans sa communicat ion à la Société royale de Londres, 
M Angus Smith a donné, dans u n t ab l eau , les chiffres qui 
représentent le degré de pu re t é de l ' a i r d a n s certaines 
parties de Londres et dans d 'au t res localités fo r t éloi-
gnées les unes des au t res . P o u r citer quelques exemples, 
M. Smith a t rouvé que 10 pouces cubes d 'a i r p r i s au lac 
de Lucerne , en S u i s s e , ne décomposaient q u ' u n gra in de 
la dissolution de pe rmangana te de po ta s se , ce qui mont re 
que l 'a i r ne contenait que bien peu de mat ières organiques 
en s u s p e n s i o n ; - q u e l 'air p r i s d a n s u n champ , au n o r d 
de l ' I talie, en décomposait 6 ; - que l 'a i r p r i s à Londres 
pendant les cha leurs de 1858, en décomposai t 29 ; - qu 'à 
la même époque, l 'a i r p r i s dans la Cité, a u - d e s s u s de la 
Tamise, en décomposait 5 8 ; - q u e l 'a i r p r i s dans une 
maison en décomposait 60 ; - enfin, que l 'a i r p r i s dans 
une ètable à porcs en décomposait 109. C'est, comme on le 
vo i t , un tableau assez cur ieux et qu i mont re bien l 'utilité 
prat ique du réactif employé pa r M. Smith . 

C'est u n au t re chimiste a n g l a i s , M. Condy, qui a 
proposé d 'appl iquer les pe rmangana t e s alcalins à la d e s -
truction des substances o r g a n i q u e s , et p o u r ces s u b -
stances désinfecter en anéant issant l eur odeur . Un éminent 
chimiste de Lond re s , M. H o f f m a n n , a publ ié , en 1859, 



une notice su r les avan tages du pe rmangana te de soude 
pour désinfecter les mat ières o r g a n i q u e s , pour purif ier 
l 'eau s a u m â t r e , conserver les substances an imales , etc. 
C'est u n e subs tance de p lus à ajouter à la longue liste des 
mat ières désinfectantes . M. Hoffmann propose de faire 
usage du pe rmangana te de soude p o u r remplacer les sels 
de p l o m b , de z i n c , de cu iv re , le g o u d r o n , le ch lo re , les 
chlorures , e tc . , toutes les fois qu'i l s ' ag i t de désinfecter 
des mat ières animales . 

Ne négligeons pas de d i re ici que c'est u n j eune chimiste 
f r a n ç a i s , M. Emile Monier , élève de l 'École cen t ra l e , qui 
a eu le méri te d 'a t t i re r l 'a t tent ion su r les avantages du per-
m a n g a n a t e de po tasse p o u r la destruction et le dosage des 
mat ière animales . Au mois de décembre 1858, M. Monier 
adressa i t à l 'Académie des sciences u n mémoire relatif à la 
dé te rmina t ion , au moyen du pe rmangana te de po ta s se , 
des mat ières animales et de l 'hydrogène su l fu ré contenus 
dans l 'a i r vicié des h ô p i t a u x , des m a r a i s , etc. P o u r dé -
t e rmine r la quanti té de mat ières organiques contenues 
dans l 'a i r v i c i é , M. Monier fait passer , au moyen d 'un 
asp i ra teur , un vo lume d 'a i r déterminé à t r avers u n e série 
de tubes à boules di ts tubes de Lïebig, contenant de l 'eau 
acidulée p a r un dixième de son poids d 'acide su l fu r i aue , 
qu i a r rê te ou dissout les mat ières animales tenues en sus-
pens ion d a n s l ' a i r . Quand on a fai t passe r à t r ave r s ce 
tube quelques mèt res cubes d'air vicié , on rassemble les 
l iquides acides dans lesquels les mat iè res animales se 
t rouven t r e t enues , et p o u r en déterminer la quan t i t é , on 
verse dans cette l iqueur la dissolution de pe rmangana te de 
potasse . P o u r donner à cet essai une g rande simplicité, on 
se ser t d ' u n e l iqueur t i t rée renfermant pa r litre 3 g rammes 
92 de permangana te de potasse cristallisé. Chaque cent i -
mèt re cube de cette l iqueur représente 1 mil l igramme 
d 'oxygène a c t i f , c ' e s t - à - d i r e d 'oxygène pouvan t être 
absorbé pa r les mat ières organiques. 

Sur une cause particulière de viciation de l'air. 

M. Hervé-Mangon a publ ié que lques réflexions qu ' i l 
n'est pas h o r s de p r o p o s de recuei l l i r , concernant une a l -
tération dangereuse que peu t sub i r l ' a i r a tmosphér ique 
quand i l est r en fe rmé dans une enceinte sans communica-
tion avec l 'a i r ex té r ieur . Tel est p a r exemple le cas des 
puits d'amarre à l ' in té r ieur desquels se t rouve fixée l 'ex-
trémité de la chaîne des pon t s suspendus . Dans l ' intér ieur 
de ces espaces qu i n 'on t aucune communica t ion avec le 
dehors, il peut se dégager des gaz i r resp i rab les , capables de 
causer la mor t si l 'on descend d a n s ces cavités sans avoir 
pris la précaut ion de chasser préa lab lement cet air vicié. 

Un cas de ce genre s 'est p résen té au mois d 'août 1858. 
Deux ouvriers é tant descendus dans l ' u n des pu i t s d ' amar r e 

HYGIENE. 

Si l 'on voulai t doser l 'acide s u l f h y d r i q u e , on se se rv i -
rait des mêmes a p p a r e i l s , en r e m p l a ç a n t tou t s implement 
l'acide sul fur ique p a r la po tasse : le su l fu re de potass ium 
formé serait dosé p a r le p e r m a n g a n a t e de potasse . 

Ce mode d 'ana lyse de l 'a i r vicié n e diffère po in t , pa r son 
principe, de celui qu i a été mis en u s a g e p a r M. Angus 
Smith pendant le cour s de l ' année 1858, p o u r l 'analyse de 
l'air à Londres et en différentes pa r t i e s de l 'Europe. T o u -
tefois, la méthode de M. Monier lu i es t supé r i eu re , parce 
qu'elle permet de doser la p ropor t ion d 'hydrogène su l fu ré 
contenu dans l ' a i r . L 'emploi du p e r m a n g a n a t e de potasse 
comme moyen de reconna î t re e t de doser les mat ières or-
ganiques est donc bien préférable , sous le r appo r t de la 
commodité d 'exécution et sous celui de l 'exact i tude, à 
ceux dont ont fai t u s a g e M. Léon Gigot en France et 
M. Augus Smi th en Angleterre , p o u r l ' examen analyt ique 
de l 'air vicié. 



du pont suspendu de l 'île Sa in t -Denis , s ans avoir eu la pré-
caution de s 'y fa i re p récéder p a r u n flambeau a l lumé, pé-
r i ren t pa r asphyxie , s ans qu 'on eût le t emps de leur porter 
secours . Un échant i l lon de l ' a i r con tenu dans ce pu i t s ayant 
été recueilli le j o u r m ê m e de cet accident , f u t analysé par 
M. Hervé-Mangon. Cette ana lyse a expl iqué la cause de la 
viciation de l ' a i r d a n s cet espace ; elle peut auss i rendre 
compte d 'asphyxies qu i ont été observées dans certaines 
caves et qu'i l avai t é t é difficile jusqu ' i c i d 'expl iquer d 'une 
manière précise. 

L 'a i r analysé contena i t 7 p o u r 100 d 'acide carbonique 
et seulement 11 p o u r 100 d 'oxygène . I l contenait aussi 
u n peu d ' h y d r o g è n e carboné sans aucune t race d 'hydro-
gène sul furé ; auss i n e p ré sen ta i t - i l aucune odeur par t i -
culière. C'était d o n c u n a i r éminemment i r respi rable . 
Mais comment a v a i t p u se p r o d u i r e cette a l térat ion de 
l 'a i r ? 

L 'a i r a tmosphé r ique , conf iné d a n s u n e te r re r i che en 
mat ières o rgan iques , oxyde , c ' e s t - à -d i r e brû le len tement 
une part ie de ces m a t i è r e s , son oxygène se t r a n s f o r m a n t 
en acide ca rbonique . E n m ê m e t e m p s , l a p r o p o r t i o n d 'azote 
augmente u n p e u , so i t qu ' i l y ait de l 'oxygène fixé dans le 
so l , soit que de l ' azo te devienne l ibre p a r l a dest ruct ion 
des produi ts o rgan iques b rû l é s pa r l ' oxygène . Enf in , q u a n d 
le sol est humide , i l se forme, auss i une certaine quant i té 

1 d 'hydrogène ca rboné . Ainsi l ' a i r a tmosphér ique enfermé 
dans un espace s a n s communica t ion avec le dehors , quand 
il se t rouve en p r é s e n c e de ma t i è r e s organiques , se charge 
d'azote, pe rd son oxygène e t devient improp re à la respi -
ra t ion. 

M. Hervé-Mangon avai t consta té , d ' u n au t r e côté, en 
examinant le pu i t s d e l ' î le Saint-Denis où l 'accident a eu 
lieu, que lorsque les eaux de la Seine dépassen t u n peu le 
niveau du fond de ce pu i t s , les gaz asphyx ian t s d i spa -
raissent , ou tou t a u moins cessent d 'ê t re nuis ibles . On 

s'explique comme il sui t , d ' a p r è s M. Hervé-Mangon, la 

présence ou l 'absence des gaz délétères dans ce pui ts , se-

lon la hau teur de la Seine. 

« Quand l'eau est basse, dit M. Hervé-Mangon, la couche 
poreuse où se produit l'air confiné se trouve probablement a 
d é c o u v e r t sur la rive inclinée du fleuve ; il se produit alors, 
par le puits lui-même, un appel qui amène de l'air esteneur 
dans cette couche, et fait pénétrer dans le puits, par le fond 
ou les parois poreuses, l'air vicié. Au contraire, quand les eaux 
sont hautes, la couche poreuse se trouve noyée et fermee, 
comme par un vaste clapet, par les eaux du fleuve, qui ne per-
mettent plus à l'air de s'y introduire et de chasser devant lui, 
jusque dans le puits, les gaz altérés par leur séjour dans le 
sol Si les puits d'un autre pont suspendu voisin ne renferment 
•pas de gaz méphitiques, c'est probablement parce qu'ils ne 
rencontrent pas la même couche poreuse impregnee de ma-
tière combustible, ou que cette couche, placee plus bas , se 
trouve constamment fermée par les eaux. _ 

« On se rend compte de la même manière de la presence du 
gaz asphyxiant que l'on observe de temps à autres dans cer-
taines caves des quartiers bas de Paris, situées assez loin de 
la rivière. C'est ordinairement au moment des crues que ce 
phénomène se manifeste, contrairement à ce qui arrive dans 
le nuits du pont de l'île Saint-Denis. Dans ce cas, 1 air confine 
n'est pas appelé à de grandes distances à travers la couche 
poreuse- il est au contraire refoulé p a r l e s eaux quand elles 
envahissent la masse poreuse, et il s'échappe par les fissures 
que lui offrent, les maçonneries des caves. Si la disposition des 
fissures naturelles du sol est telle qu 'un volume assez considé-
rable de gaz confiné se trouve réuni au même point, il peut se 
produire des accidents, qui ne sont à craindre que si les gaz 
confinés se distribuent dans une trop grande masse d'air pour 
devenir nuisibles. » 
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6 

Hygiène publique. 

Au moins, je vais traiter une étrange matière; 
Ne vous scandalisez en aucune manière, 
Quoi que je puisse dire il doit m'être permis, 
Puisque. . . . 

J ' abandonne ici m o n Molière, — puisque cette question 
intéresse chaque h a b i t a n t d 'une g r a n d e ville, et que l 'on a 
t ou jou r s à compter avec les conditions et les choses dont 
nous allons n o u s occuper . Résolue d 'une man iè re vicieuse 
ou incomplète, la quest ion des v idanges dans u n e grande 
ville entra îne des inconvénients immenses et souvent des 
dangers . On n ' a pas oublié la panique qui se produis i t à 
Londres en 1858 p a r suite d 'une augmenta t ion considé-
rab le dans la mor ta l i t é de certains quar t ie rs , qu i fu t a t t r i -
buée à l ' infect ion q u e répanda i t la Tamise , réceptacle 
un ique des immondices de cette g r a n d e cité. Une solution 
complète de cette quest ion assure ra i t , au contra i re , la s a -
lubr i té des villes ; elle pe rmet t ra i t à l ' ag r i cu l tu re d'utiliser 
u n engra i s a u j o u r d ' h u i perdu p resque en ent ier , d ' a u g -
men te r la p roduc t ion du sol, et de n o u s r app roche r ainsi 
de ce b u t t o u j o u r s f u y a n t et t ou jou r s désiré : la vie à bon 
marché. Concilier et se rv i r les intérêts r éun i s de l 'hygiène 
et de l ' ag r i cu l tu re , tel est le but que pe rmet t ra i t d ' a t t e in -
dre l 'é tabl issement d ' u n bon système de v idanges dans les 
g r a n d e s vi l les . L ' impor tance de cette quest ion d 'hygiène 
publ ique expl ique les efforts qu 'on t fai ts à cette occasion 
p lus ieurs généra t ions d 'adminis t ra teurs et de savants , 
qu i n 'on t cessé de s 'en occuper avec un zèle infa t igable , 
Elle nous f e r a p a r d o n n e r de consacrer quelques pages à 
cette é tude , en ana lysan t un r a p p o r t émané d 'une com-
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mission nommée pa r M. le minis t re de l ' in tér ieur , et inséré 
en 1859 dans son Bulletin officiel 

Avant d 'exposer les moyens nouveaux p roposés p a r la 
commission dont nous allons ana lyser le t ravai l , il se ra 
nécessaire de rappe le r , d ' u n e man iè r e générale , quels sont 
les procédés successifs qui ont été adoptés dans la capi tale 
avant le système actuel auque l on propose de remédie r . 

Ce n 'es t qu ' au xvi e siècle qu 'on a songé, p o u r la 
première fois, à assa in i r la capi tale pa r l 'é tabl issement des 
iosses d 'a isance. Cette créat ion, r e n d u e obligatoire à Pa r i s 
par un a r rê t du par lement en date du 13 septembre 1533, 
et qui f u t confi rmé pa r un édit de Franço is Ier daté de 1539, 
apporta une amél iorat ion subi te à la salubri té de la cap i -
tale; elle fit d i spa ra î t r e . l ' é t a t déplorable dans lequel se 
trouvaient les r u e s de P a r i s , cons tamment encombrées à 
cette époque d ' immondices de toutes sor tes . Ces fosses, 
dont la const ruct ion n 'é ta i t p a s réglementée, consistèrent 
d 'abord en de s imples excavat ions prat iquées dans le sol . 
Mais les l iquides, filtrant à t r a v e r s la t e r re pe rméab le , 
allaient infecter l ' eau des pu i t s . Ce mélange de mat ières 
.organiques avec l 'eau destinée aux usages domest iques 
aurait eu pa r tou t d ' immenses inconvénients ; m a i s il p r é -
sentait encore un p lus h a u t degré de gravi té p o u r le sol 
de Par is , car les eaux sou te r ra ines de cette ville contien-
nent du sulfate de chaux qui, se t r a n s f o r m a n t en su l fu re 
de calcium, produisa i t u n dégagement continuel d ' h y d r o -
gène sul furé . Aussi la v idange de ces fosses était-elle sou-

1. Cette commission, placée sous la présidence de M. le baron de 
Watterville, inspecteur général des établissements de bienfaisance, 
était composée de MM. le docteur Parchappe, inspecteur général des 
établissements d'aliénés, Vée, inspecteur de l 'administration de l'as-
sistance publique, Trébuchet, secrétaire du conseil d'hygiène et de 
salubrité, Letellier Lafosse, membre de la Chambre de commerce, 
Bayart et Darroux, officiers supérieurs d'administration militaire, Do-
mergue et Laval, directeur et architecte de l'Asile impérial de Vin-
cennes, de Fontanes, directeur de la maison de santé de Charenton, 
et le docteur Grassi, pharmacien en chef de l 'Hôtel-Dieu, rapporteur. 
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vent , au dern ier s iècle , une cause d ' a sphyxie pour les 

ouvr iers . 
Cet état de choses se p ro longea j u s q u ' e n 1809, époque à 

laquelle l ' adminis t ra t ion prescr iv i t , p o u r l a construct ion 
des fosses, des règ les fixes auxquel les t o u s les proprié ta i res 
duren t se soumet t re . 

Le résul ta t de l ' o r d o n n a n c e de 1809 f u t la création de 
fosses élanches, c ' es t -à-d i re ga rdan t t ou t ce qu'elles reçoi-
vent , solides et l iqu ides . Ce f u t là u n g r a n d p rog rè s . On 
avait , pa r ce m o y e n , assa in i les r u e s en les débarrassant _ 
d 'une par t ie de l e u r s immond ices , on avait pur i f ié le sol 
s u r lequel reposent l e s m a i s o n s , et évité l 'a l téra t ion de l 'eau 
des pu i t s en s u p p r i m a n t les inf i l t ra t ions . Mais il se p ré -
senta bientôt u n inconvén ien t n o u v e a u . Avec les fosses 
perméables , telles qu ' e l l e s existaient avant 1809, les liqui-
des d ispara issa ient et n e laissaient q u ' u n faible résidu con-
tenan t 90 pour 100 d e mat iè res sol ides, ce qu i rendai t fort 
r a r e l 'opérat ion des v i d a n g e s . Au con t ra i r e , avec les fosses 
étanches, la masse d e s mat ières à ex t ra i re augmenta r a -
p idement , et avec elle a u g m e n t è r e n t auss i les f ra i s de cette 
opérat ion. On t r a n s p o r t a i t et on accumula i t ces mat ières à 
Montfaucon, où, l i b r e m e n t exposées à l ' évapora t ion et à la 
putréfact ion, elles r é p a n d a i e n t au loin l e u r s émanat ions 
pu t r ides . I l a r r iva i t m ê m e bien souvent qu ' une par t ie des 
l iquides , grossie p a r l e s pluies qu i en t ra îna ien t des ma-
t ières solides dé layées , venai t se j e t e r d a n s l a Seine, au 
pon t d 'Auster l i tz , et t r a v e r s a i t ensui te tou t P a r i s . 

E n 1834, l ' admin i s t r a t i on munic ipa le , émue des plaintes 
nombreuses qui s 'é levaient de toutes p a r t s , n o m m a une 
commission qu i f u t cha rgée d 'é tudier cette quest ion. P a -
rent-Duchâtelet p u b l i a , en 1835, le p lus r emarquab le travail 
qui ait encore été f a i t su r ce difficile su je t . Son rappor t 
expose d 'une man iè r e par fa i te l ' é ta t de la quest ion en 1834; 
et, de p lus , il con t i en t en germe tou tes les améliorat ions 
que n o u s réserve u n aven i r p rocha in . 

H : 

HYGIENE-

Quelques chiffres fe ront comprendre combien i l es t d i f -
ficile de se débar rasse r des mat ières infectantes p r o d u i t e s 
dans une ville comme P a r i s . 

En 1800, avec des fosses la issant perdre les l iquides , 
on avait enlevé à P a r i s 38 000 mèt res cubes de m a t i è r e s . 
En 1834, cette quant i té s 'élevait à 102 000 m è t r e s cubes . 
Ainsi, en 34 ans , la masse des mat ières avait t r ip l é , t and i s 
que le chiffre de la populat ion n 'avai t pas a u g m e n t é de 
moitié. C'était le résul ta t de la création des fosses é t anches , 
de l 'é tablissement des l ieux dits à l'anglaise, qui d e m a n d e n t 
beaucoup d 'eau, et de l ' hab i tude croissante de l ' emplo i 
des bains à domicile. En 1851, avec une popu la t i on de 
1 053 000 hab i tan t s , la masse des matières ex t ra i t es était 
de 287 642 mèt res cubes ; en 1857, elle atteignait le chiffre 
énorme de 473 278 mètres cubes . Ainsi, depuis 1851, le 
chiffre de la v idange a presque doublé à Par i s . 

L 'augmenta t ion por te nécessai rement sur la p a r t i e l i -
quide. Où s ' a r rê te ra cette augmenta t ion? Nul n e p e u t le 
prévoir . 

Le r emarquab le r a p p o r t de Parent-Duchâtelet n e reçu t 
pas d 'applicat ion immédiate . Mais la plupart des idées qu ' i l 
contenait, repr ises dans p lus ieurs publications i m p o r t a n t e s 
que nous devons à MM. Pau le t , Baudemoulin, e t c . , f u r e n t 
adoptées et pa t ronnées de nouveau , en 1857, p a r le c o n -
seil de s a l u b r i t é i . Ces pr incipes se retrouvent d a n s le p re -
mier mémoire de M. le préfet de la Seine sur les E a u x de 
Par is ; nous les t rouvons enfin dans le travail q u e n o u s 
analysons. 

Dans les fosses actuelles, les l iquides dominent ; i ls con-
stituent même souvent les neuf dixièmes de la m a s s e totale . 
Si l 'on pouva i t s ' en débar rasse r sans frais, il es t évident 

1. On consultera avec grand profit, pour l'étude et l 'histoire de la 
question qui nous occupe, un ouvrage publié par M. Paulet , sous ce 
titre : L'Engrais humain, un vol. in-8°, Paris, 1853. 



que les neuf dixièmes de la v idange disparaî t ra ient par 

ce fait . 
Un des préfe t s de la Seine qui ont le p lus fai t pour l ' a -

mélioration des habitudes publ iques , M. Carlier , prit à 
c œ u r la quest ion de la désinfection et de la per te des li-
quides . L 'expérience avait démontré la possibilité de cette 
désinfection. On l 'opéra, à pa r t i r de cette époque, au 
moyen de l 'addi t ion, dans les fosses, d 'une certaine quan-
tité de sulfa te de zinc, qui , agissant su r les carbonate et 
su l fhydra t e d 'ammoniaque contenus dans ces liquides, 
donne na issance à du sulfate d ' ammoniaque et à du sul-
fu re de zinc. E n 1851, p a r u t une ordonnance qui permet-
tai t de jeter au ru isseau les l iquides des fosses après leur 
désinfect ion préalable et moyennan t un droi t de 1 f r . 25 c. 
par m è t r e cube. On évitait ainsi de t r anspor t e r les liquides 
au dehors , et on obtenait u n e certaine réduct ion su r le 
p r ix de la v idange . 

Mais cette manière de procéder n 'es t pas encore sat is-
faisante . Leà mat ières réunies dans les fosses fermentent 
et se put réf ient en part ie . Il f au t ext ra i re les l iquides à la 
pompe , ap rès désinfection préalable . Or, cette dernière 
opéra t ion laisse souvent à dés i rer , comme on a t rop sou-
vent l 'occasion de s 'en convaincre p a r le sens de l 'odorat , 
q u a n d on t r a v e r s e , pendant la nui t , les rues de la capitale. 

Il f a u t , de toute nécessité, en arr iver à l 'adoption des 
séparateurs. Comme leur nom l ' indique, ces apparei ls sont 
destinés à opérer , au sein des fosses , la séparat ion des so-
lides et des l iquides. Les l iquides doivent être immédiate-
ment p e r d u s dans les égouts , et les solides reçus dans des 
fosses fixes ou, mieux encore, dans des fosses mobiles qui 
occasionnent u n peu plus de dépeuse, mais dont l 'enlève-
ment peu t se faire avec beaucoup plus de facili té, et sans 
r é p a n d r e d 'odeur , comme l 'expérience l ' a démontré . 

Déversés immédiatement d a n s l ' égou t , les liquides ne 
r épand ra i en t aucune odeur , parce qu'i ls n ' au ra i en t pas eu 

le temps de se décomposer ; i l s se mélangeraient d 'ai l leurs 
dans les égouts avec u n e g r a n d e quant i té d ' eau destinée à 
les en t ra îuer . 

Cette per te des l iquides des fosses dans les égouts a sou-
levé une objection g rave : les eaux de la Seine vont être 
infectées pa r ce mélange i m p u r . Mais cet inconvénient 
certain doit d i spara î t re p r o c h a i n e m e n t , p u i s q u e , d 'a -
près le proje t préfectoral actuel lement à l 'é tude et dont 
nous avons par lé longuement dans ce volume au chapi t re 
de l'Art des constructions, les d ivers égouts de la capitale 
doivent verser l eurs produi t s d a n s de vas tes égouts collec-
teurs qui i ront les j e t e r dans la Seine, en aval de Pa r i s . 

Une au t r e réc lamat ion s 'est fai t en tendre au nom de l ' a -
griculture. En p e r d a n t les l iqu ides , on se pr ive , a - t - o n d i t , 
de la pa r t i e la p lus r i che de l ' u r i ne consti tuée pa r la m a -
tière azotée qu'el le cont ient . Cette object ion est p a r -
faitement fondée ; mais n o u s pensons q u e , lorsqu ' i l 
s 'agit d ' un g r a n d centre de p o p u l a t i o n , la quest ion hygié -
nique doit p r imer tou tes les au t re s . D 'a i l l eurs , que de-
mande la commiss ion? D é l a i s s e r p e r d r e en détail ces 
mêmes l iquides q u e l ' adminis t ra t ion permet actuellement 
de perdre en bloc en les envoj^ant au ru i s seau , après d é s -
infection préalable . P o u r u t i l i ser les propr ié tés fer t i l i -
santes de ces l iquides, il f aud ra i t pouvoir fixer et re tenir 
leur pr incipe azoté. Or, on ne connaî t pas encore de moyen 
de précipiter immédia tement cette mat ière azotée, c'est- à -
dire l 'urée. P o u r en t i re r pa r t i , i l f au t a t tendre sa décom-
position et sa t r ans fo rmat ion en carbonate d 'ammoniaque. 
Mais cette t r ans fo rmat ion ne s 'opère qu 'avec la pu t r é fac -
tion du liquide. Dans l ' é ta t ac tue l , on est donc obligé, faute 
de mieux, de fa i re le sacrifice de cette mat ière azotée. P o u r 
utiliser ces l iquides dans leur é ta t na tu re l , il faudra i t pou-
voir les t r anspor t e r au lo in , car aux environs de Par i s , 
l 'engrais ne manque p a s ; mais le pr ix de ce t ranspor t 
dépasserait leur valeur réelle. 



Comme compensat ion, voyons les avantages que pro-
curerai t la per te directe et constante des liquides par les 
égouts. 

Cette perte se fa isant naturel lement et sans dépense, la 
propriété së t rouve dégrevée d 'une bonne par t ie des frais 
de vidange. I l faut enlever à Pa r i s environ 1000 mètres 
cubes de l iqu idespa r j ou r . Les f ra is d'extraction et de dés-
infection sont payés pa r le propriétaire à ra ison de 7 f r . 
par mètre c u b e , soit 7000 f r . pa r j o u r , c 'est-à-dire 
2 500 000 fr. p a r an . 

Les mat iè res solides seules ont peu d 'odeur et point de 
tendance à se putréf ier ; dès lors la désinfection et l 'assai-
nissement des cabinets d 'aisance deviennent beaucoup 
plus faciles. 

L 'hygiène doi t encore t rouver u n autre avantage dans 
l 'adoption de cette mesure . Actuellement, beaucoup de pro-
priétaires r edou ten t de prendre u n abonnement aux eaux 
de la ville, et leur r épugnance est justifiée, car si les lo-
cataires ont de l 'eau à discrétion, ils en jet teront beaucoup 
dans la fosse ; or , l 'extraction de chaque mètre cube coûte, 
comme nous venons de le dire, 7 f rancs au propriétaire. 
Si la consommat ion de l 'eau, à Pa r i s , pouvait s'étendre 
dans les m ê m e s propor t ions qu ' à Londres, ce n 'est plus 
2 500 000 f r a n c s , mais 5 ou 6 millions que coûterait l'ex-
traction de ces masses d 'eau. 

La perte directe des liquides par l 'égout ferait disparaître 
ces inconvénients ; les abonnements aux eaux de la ville 
augmentera ien t les revenus municipaux, et la population 
pourrai t u se r p lus la rgement de ce liquide p o u r ses nom-
breux besoins , au g r a n d avantage de l ' industrie et de l 'hy-
giène publ ique . 

L 'établ issement des sépara teurs et la per te des liquides 
ne présentera pas de t rès -grandes difficultés pour la p lu -
par t des ma i sons qui borden t les r u e s pourvues d 'égouts. 
Pour les r u e s qui n 'en ont pas encore, on pour ra i t avoir 

recours au système de dra inage proposé et si bien décrit 
dans une b rochure récente, p a r M. Baudemoulin, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées. M. Baudemoulin 
évalue la dépense de ces dra ins à 6 500 000 f r . , dépense 
qui pourrai t être couverte pa r les économies faites en trois 
années sur d'inutiles vidanges. 

La disposition qui consiste à re je te r continuellement pa r 
les égouts les liquides des fosses de chaque maison par t i -
culière, tel est donc le système que propose d 'adopter la 
commission nommée p a r l e minis t re de l ' intér ieur 1 . Ce sys -
tème aurai t l 'avantage de simplifier l 'opération de ïavidange, 
de manière à ne la rendre ni incommode ni insalubre. 

La commission, dont nous analysons le t ravail , ne s'est 
pas bornée à cette indication por t an t s u r l 'ensemble du sys-
tème ; elle a fait connaître aussi les moyens dé diminuer 
l 'infection que les sièges et cabinets d 'aisances peuvent oc-
casionner dans les habitat ions publiques et privées. Nous 
passons sous silence les disposit ions qu'elle recommande 
pour assurer la propre té de cette part ie des habitat ions. 
Le rappor t de la commission, t rès-explici te s u r ce point , 
a été t iré à u n nombre considérable d 'exemplaires , et 
adressé à toutes les communes de France . Il pour ra donc 
être facilement consulté pa r u n g rand nombre de nos lec-
teurs. Mais ce qui nous semble part icul ièrement digne 
d'être signalé, c'est le moyen que la commission propose 
pour faire disparaître cette cause d'infection dans les h a -
bitations privées, résul tant des émanations de la fosse qui 
peuvent se répandre dans l ' intérieur des appar tements . Le 
moyen de faire disparaî t re cette cause de méphi t isme, 
consiste dans la ventilation de la fosse. 

Pour que les gaz d 'une fosse se répandent dans les a p -
partements, il suffit que la force élastique de ces gaz soit 

1. M. Grassi, rapporteur de cette commission, est l'auteur du tra-
vail important dont nous donnons ici l'analyse. 



plus grande que celle de l 'a tmosphère du cabinet d'aisances. 
Or, cet état existe quand la première de ces forces élasti-
ques augmente ou que la seconde diminue. L 'atmosphère du 
cabinet étant en repos , les matières contenues dans la fosse 
fermentent et donnent des produits gazeux qui augmentent 
la force élastique de son atmosphère. L'équilibre ainsi 
rompu tend à se ré tabl i r , les émanations de la fosse r e -
montent dans le cabinet par le tuyau de chute, et l 'infec-
tion se produit dans les appartements . 

P o u r détruire cette cause d'infection, il faut se placer 
dans des conditions opposées à celles qui lui donnent nais-
sance, c ' es t -à -d i re faire que la force élastique de l 'a tmo-
sphère du, cabinet ne soit jamais inférieure à ceile de la 
fosse. P o u r cela, on peut augmenter la pression du cabinet 
ou diminuer ceile d e l à fosse. Le premier moyen est mainte-
nant employé dans plusieurs hôpitaux, à l 'hospice Beaujon 
et à Necker, où on ventile les salles en y injectant de l 'air. 
Les salles communiquant avec les cabinéts, le très-léger 
excès de pression qui s'établit ainsi dans les salles et dans 
le cabinet voisin, suffit pour s 'opposer d 'une manière com-
plète à l 'ascension des gaz de la fosse. Ce procédé est le 
mei l leur ; mais il ne serait pas facilement applicable aux 
maisons particulières. Il faut ici diminuer la pression de la 
fosse en établissant une ventilation en contre-bas . 

Dans l 'état actuel des choses, toutes les fosses sont ou 
doivent être munies d ' un tuyau direct consacré au déga-
gement des gaz. Mais la construction et le t ra je t de ce 
tuyau sont abandonnés aux soins de l 'architecte et du pro-
priétaire, qui lui font suivre un t ra je t quelconque, ordi-
na i rement le plus cour t , sans s'inquiéter s'il produira un 
bon effet. Ce tuyau devient ainsi une simple route que les 
émanations peuvent suivre, mais r ien ne les sollicite à . 
p rendre ce chemin. Or, voici ce qui arrive : il se produit 
souvent un vide dans le cabinet, qui fait appel sur les gaz 
de la fosse; si celle-ci était close, l 'appel s 'arrêterai t bien-

tôt ; mais la fosse communique avec l 'extérieur pa r le 
tuyau direct. Alors l ' a i r extérieur descend pa r ce tuyau 
direct, vient passer dans la fosse et remonte par le tuyau 
de chute dans le cabinet et la maison. Voilà pourquoi ce 
tuyau cause le plus souvent l ' infection qu'il était destiné à 
éviter. S'il devait rester ainsi une simple route ouverte à 
l'air dans tous les sens, il f audra i t le suppr imer . Mais il 
vaut mieux le conserver en le rendant utile. Il f au t , pour 
cela, donner à ce conduit iner te la force qui lui manque , 
et, de simple tuyau direct , le t ransformer en un conduit 
de ventilation. 

Dans toutes les maisons où se t rouve une des industr ies 
employant u n feu continu, boulangeries , pâtisseries, etc. , 
on devra construire ce t u y a u en fonte ou en tôle et le con-
duire dans la cheminée. Il devient alors un tuyau de venti-
lation. L'air s 'y échauffe et s 'élève, il est remplacé pa r l 'a i r 
du cabinet qui descend dans la fosse et s 'échauffe à son 
tour. Jamais alors l ' infection ne tendra à remonter . Si l 'on 
a affaire à une maison ordinai re , il faut conduire ce tuyau 
direct dans la cheminée de la principale cuisine de la 
maison, et le dévoyer ensuite pour l 'entourer , aux étages 
supérieurs, de quelques au t re s t u y a u x des principales che-
minées. On t rouvera ainsi le moyen d 'y établir en tout 
temps, sans dépense et sans avoir à s'en occuper, u n cou-
rant d 'a i r ascensionnel suffisant . Car il faut bien r e m a r -
quer qu'il ne s 'agit pas ici d 'obteni r une ventilation é n e r -
gique, mais seulement de d iminuer la tension des gaz de 
la fosse, pour que cette press ion soit toujours plus faible 
que celle du cabinet. 

On pourrai t aussi avoir r ecours "à un moyen proposé par 
M. Baudemoulin, et qui consiste à faire usage d 'un petit 
ventilateur mis en mouvement par un contre-poids que le 
concierge serait chargé de remonter tous les jours . Mais il 
vaudrai t mieux encore placer ce ventilateur dans le tuyau 
direct, où il agirait par appel . 



Le r appo r t q u e n o u s venons d ' ana lyser passe ensui te en 
revue les d i f fé ren ts é tabl issements publ ics , hôp i t aux , h o s -
pices, p r i sons , e t c . , et s ignale les par t icular i tés qui nais-
sent de la n a t u r e m ê m e de ces é tabl issements . Nous n e le 
suivrons p a s d a n s ces détai ls . Disons seulement que la 
commission a b i en rempl i la tâche qui lu i avait été impo-
sée pa r M. le m i n i s t r e de l ' in té r ieur , et qu'el le a proposé, 
pour cette diff ici le quest ion des solut ions qui amèneront 
un p rogrès rée l . 

médecine e t phys io logie . 

1 

Le croup et la trachéotomie. — Discussion à l'Académie de médecine 
sur l'efficacité de la trachéotomie. — Nouveaux procédés pour la 
désobstruction du l a rynx : le cathétérisme laryngien, la canule à 
demeure. 

En 1809, l 'Empereur Napoléon I e r i n s t i t ua un p r ix pour 
l ' au teur du meilleur ouvrage su r le c roup , cette maladie 
nouvelle alors, ou du moins p resque inconnue , qu i venai t 
d 'enlever un jeune membre de la famil le impéria le , et qu i 
devait, c inquante ans p lus t a r d , mul t ip l ier ses victimes au 
point d 'émouvoir le publ ic et d 'exci te r pa rmi les médecins 
cette louable émulation qui est u n des é léments pr inc ipaux 
du p rogrès . Avant de fa i re connaî t re les acquisi t ions r é -
centes que la médecine a fa i tes dans le t ra i tement de cette 
maladie et de r appor te r le résul ta t de la longue discussion 
à laquelle l 'Académie de médecine s 'est l ivrée en 1859 s u r 
la t r achéo tomie , disons en quelques mots ce que c'est 
que le c r o u p , pa r quelles phases a passé son his toire 
depuis la date que nous venons d ' inscr i re j u s q u ' a u m o -
ment actuel , et pa r quels p r o g r è s successifs l ' a r t a été 
graduel lement conduit aux moyens de t ra i tement p roposés 
en 1859, moyens a s su rémen t t rès- insuff isants encore, mais 
pour tan t dignes d 'a t tent ion. 

Le croup est une maladie du l a rynx , une sor te d ' inf lam-
mation spéciale de la m e m b r a n e muqueuse de cet organe, 
caractérisée p a r la format ion d 'une concrétion m e m b r a -
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neuse ou fausse m e m b r a n e , qu i , obs t ruan t le calibre du 
condui t aérien, amène des accès de suffocation, bientôt sui-
vis de symptômes d ' a sphyx i e graduel lement croissants et 
qui en t ra înent p r o m p t e m e n t la m o r t . 

Tantôt cette maladie d é b u t e pa r un mouvement de fièvre, 
p a r des f r i ssons répétés , la cha l eu r de la peau , la fréquence 
du pouls , la bouff issure de la face , la t r is tesse et l 'acca-
b lement . Tan tô t ses débuts n e consistent qu 'en u n simple 
r h u m e , avec u n aba t t ement insol i te . Après quelques jours 
de durée de ces symptômes , su rv i en t tou t à coup une toux 
accompagnée d ' en rouement . L a resp i ra t ion est précipitée, 
b ruyan te , la voix p r e n d u n t i m b r e tout à fai t par t icul ier , 
les accès de toux ressemblen t au j appement d 'un j eune chien 
ou au chant du coq ; le v i sage du j e u n e malade est a l terna-
t ivement rouge et pâle , la peau b rû lan te ; l ' enfant éprouve 
u n e vive douleur au l a r y n x , i l a le sent iment d ' un obstacle 
matériel qui l 'empêche de r e s p i r e r , et cherche inst inct ive-
m e n t à l ' a r r ache r avec sa m a i n ; il est, enfin, dans un état 
d 'anxiété extrême. Malgré cet te agi tat ion, les facul tés intel-
lectuelles demeurent in tactes . De t emps en temps , des accès 
de suffocation se mani fes ten t ; i l s se r app rochen t de plus 
en p lus , au point de n ' ê t r e p lus séparés bientôt que pa r 
quelques cour t s et r a r e s interval les de repos . A chaque 
effort de toux , l ' en fan t re je t te des mat ières épaisses, filantes, 
souvent mélées de f r a g m e n t s de m e m b r a n e s b lanchât res . 
Les exacerbat ions de ces s y m p t ô m e s se r app rochen t de 
p lus en p lus , la respi ra t ion devient convulsive, l 'expecto-
ra t ion est suppr imée , u n aba t t ement profond ar r ive , une 
sueu r f roide couvre tou t le corps , et l ' enfant finit pa r suc-
comber à u n e véri table asphyxie . Après la mor t , qui est 
la terminaison la p lus f réquen te du croup abandonné à lui-
m ê m e sans aucun t ra i t ement , on trouve ord ina i rement sur 
la membrane muqueuse du tube aérien, u n e fausse m e m -
b r a n e gr isâ t re formée de fibrine qui a dé terminé l ' as-
phyxie en in te rcep tan t l 'entrée de l 'a i r dans les poumons . 

Telle est l 'affection connue depuis t r è s - l o n g t e m p s sous 
les noms divers de cynanche, d 'ulcère syriaque, d 'angine 
trachéale, e tc . , et p lus f réquemment désignée, depuis bien-
tôt un siècle, sous le n o m écossais de croup ; telle est sa 
forme classique, celle qui f u t si bien étudiée et décrite p a r 
les divers compét i teurs du concours ouver t pa r l 'Empe -
reur, en 1809. 

Mais si la connaissance g raph ique du c roup , ses condi-
tions anatomiques et physiologiques ont été vivement éclai-
rées pa r les t r avaux de cette époque, il f au t dire que le 
traitement n 'avait que bien peu gagné à ces études, et que 
le but de l ' i l lustre fondateur de ce p r i x ne fu t , à ce dernier 
égard, que bien impar fa i t ement rempl i . Ce n 'es t qu 'en 1826 
que l ' un des médecins les p lus d is t ingués de not re époque 
sut ra t tacher le c roup à une affection d ' un caractère p lus 
général, inconnue jusqu ' a lo r s , et donner ainsi une impul -
sion nouvelle à l ' é tude de cette maladie et à la r eche r -
che de moyens efficaces de la combat t re . 

M. Bretonneau, médecin à T o u r s , que ces recherches 
mêmes, et p lus t a rd divers aut res t r a v a u x de la même 
importance, ont élevé au premier r a n g de la médecine f r a n -
çaise, publ ia en 1826 son Traité de la diphlhérite, qu i jeta 
un jour tout nouveau su r l 'histoire du c roup , en ra t tachant 

• cette maladie à la classe générale des affections diphthéri-
tiques dont elle n 'es t q u ' u n cas par t icul ier . 

M. Bretonneau désignait sous le n o m de diphlhérite u n 
groupe d ' inf lammat ions spéciales de la peau et des mem-
branes muqueuses , caractér isées p a r la format ion d 'une 
exsudation coagulable ou de fausses membranes . Dans ce 
groupe venaient se r a n g e r na ture l lement les diverses espè-
ces d 'angines couenneuses ou gangréneuses , et le c roup 
lui-même. Il y au ra i t donc, d ' ap rè s le médecin de Tours , 
et c'est l 'opinion la p lus généra lement admise a u j o u r -
d'hui pa r les pa tho log i s tes , deux espèces de croup : 
celui qui résulte de la d iphthér i te , se p r o p a g e a n t de la ca-



vité buccale, des amygda les et du p h a r y n x , où elle se dé-
veloppe d 'abord le p lus habi tue l lement , au l a r y n x : c'est le 
c roup diphthéri t ique ou l ad iph thér i e laryngée; et le croup 
d'emblée, c ' e s t - à -d i r e celui qu i avai t à peu p rès exclusive-
ment fixé l 'a t tention des obse rva t eu r s avan t les t ravaux de 
M. Bre tonneau. 

Nous avions besoin de ces quelques détai ls prél iminai-
res de pathologie pour f a i r e comprendre l ' importance de 
la question dont nous a v o n s à en t re ten i r nos lecteurs, et 
leur r endre p lus facile l ' in tel l igence de que lques -uns des 
détails un peu techniques , peu t -ê t r e , dans lesquels nous 
serons obligé d ' en t r e r . Cette impor tance ressor t i r a mieux 
encore quand on s a u r a q u e ces affections, longtemps rares 
et isolées, ont p r i s depu i s que lques années u n développe-
ment insolite, et sont p r e s q u e passées à l 'état endémique à 
Pa r i s et dans u n e g r a n d e pa r t i e de la F r a n c e . 

« Les médecins qui , depuis vingt-cinq ans, ont suivi les 
épidémies de diphthérite qui ont frappé la capitale, ont pu se 
convaincre, disait en 1859 M. Trousseau à l'Académie de mé-
decine, que la maladie avait, surtout depuis douze ou treize ans, 
pris non-seulement une extension considérable, mais une forme 
beaucoup plus grave. Jusqu 'en 1846 à peu près, la diphthérite 
ne s'était guère montrée sous forme épidémique, et les cas que 
l'on observait dans la ville présentaient tous les caractères si 
bien décrits par M. Bretonneau. Mais, à dater de cette époque, 
et surtout dans ces dernières années, elle s'est montrée, tant à 
Paris que dans un certain nombre de départements, avec une 
violence extrême. La diphthérite décrite par M. Bretonneau, 
commençait ordinairement par le pharynx, y restait confinée 
d'autant plus longtemps que le malade était moins jeune, don-
nant lieu généralement à peu de fièvre, n'intéressant presque 
pas le reste de l'économie, et se propageant au larynx d'une 
manière en quelque sorte fatale pour y constituer le croup. 
Mais, depuis une dizaine d'années, à côté de cette forme rela-
tivement peu grave, on en observe une autre contre laquelle 
jusqu'ici toutes les ressources de l 'art ont été à peu près im-
puissantes. Le pharynx est, il est vrai, comme dans la forme 
précédente, le plus ordinairement,envahi le premier; mais en peu 
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de temps le mal s'étend aux narines , au canal nasal, quelque-
fois à la face interne des paupières ; et en même temps des 
symptômes de prostration etd 'adynamie se déclarent, les gan-
glions du cou se tuméfient . et souvent, quarante-huit heures 
après le début de la maladie, la mort survient sans que le 
larynx ait été assez intéressé pour que la maladie mérite le 
nom de croup. Il semble qu'un poison morbide ait été introduit 
dans l'économie et l'ait rapidement et intimement modifiée. 
Que si le mal était un peu moins violent, une médication très-
énergique peut triompher des premiers accidents, la conva-
lescence est lente, le sang reste profondément altéré, les tissus 
décolorés; des phénomènes de paralysie se manifestent dans 
différents points, et durent quelquefois plusieurs mois, comme 
pour montrer à quel point les fonctions du système nerveux 
ont été atteintes par le venin morbide. » 

En présence d 'une maladie auss i g r a v e et devenue d 'une 
telle f r éq u en ce , les médecins ne pouva ien t res te r specta-
teurs indifférents et passifs . Nous avons dé jà dit que le 
trai tement du c roup avait peu gagné aux t r avaux p u -
bliés dans les p remières années de n o t r e siècle. I l n 'en a 
pas été de même des recherches de M. Bre tonneau su r la 
diphthérite. En même temps que le médecin de Tours, d é -
voilait les ca rac tè res , la marche et l ' i s sue de cette m a -
ladie, il faisait connaî t re aussi les moyens de t r a i t e -
ment qui lui conviennent le m i e u x . Mais ces moyens 
thérapeutiques p r e s q u e t ou jou r s u t i les , souvent pa r fa i -
tement efficaces lo rsque la maladie siège su r les paro i s 
de la bouche , àu voile du pa la i s , s u r les amygdales et 
même au fond du p h a r y n x , c ' e s t - à - d i r e su r des po in t s 
accessibles aux . r e g a r d s et à l 'ac t ion directe des agents 
caustiques ou s implement modif ica teurs , sont à peu p rès 
inapplicables et le p lus souvent sans a u c u n effet, quand 
on a affaire à la diphthér ie croupale . A u s s i , q u a n d la 
maladie en est arr ivée à ce point , l ' a r t se t rouve - t - i l tout 
aussi dépourvu qu 'en présence du c r o u p d 'emblée. 

Cependant il res te encore entre les mains du médecin 
une ressource u l t ime en pareil c a s , c 'est la trachéotomie. 



Cette opérat ion consiste à p ra t ique r à la par t ie supérieure 
de la trachée-artère ( tuyau conducteur de l 'a i r dans les 
poumons) , immédia tement au-dessous du l a rynx , une ou-
ver tu re longue de 3 à 4 centimètres envi ron , c 'es t-à-dire 
suff isante p o u r y i n t rodu i r e et y mainteni r en place, pen-
dan t u n cer ta in t e m p s , une canule d ' un calibre à peu près 
égal à celui du l a r y n x . 

L 'opérat ion de la t rachéotomie n 'est pas nouvel le ; on la 
t rouve indiquée et décr i te dans les p lus anciens auteurs ' , 
mais elle n 'avai t été généra lement pra t iquée que pour faci-
l i ter l 'extract ion de co rps é t rangers accidentel lement in-
t rodui t s dans les voies aér iennes supér ieures . Dans les 
circonstances t r è s - r a r e s où l 'on y avait eu r ecour s pour le 
c roup , dans le b u t de ré tabl i r la respirat ion in terrompue, 
le procédé décri t p a r Asclépiade était si imparfa i t que ce 
résul ta t n 'avai t j ama i s p u être obtenu. On doit à M. Bre-
tonneau et su r tou t à M. Trousseau , son élève, au jourd 'hu i 
l ' un des ma î t r e s les p l u s autorisés en médec ine , la réha-
bilitation , on pou r r a i t d i re la réinvention de la t rachéoto-
mie, et les nombreux services que cette opérat ion a r en -
dus et est appelée à r e n d r e encore à l ' a r t de gué r i r . 

Quelle est la va leur de la t rachéotomie , dans le t ra i te-
ment ch i rurg ica l du c roup ? quelles sont ses indications, 
c ' e s t -à -d i re les c i rconstances qui en nécessi tent l 'usage ? 
quels sont ses succès et dans quel r appo r t peu t -on évaluer 
ses chances de réuss i te? Telles sont les quest ions qui ont 
été posées en 1859 à l 'Académie de médecine, à la suite 
d ' un t ravai l qui lu i a été présenté pa r M. le docteur 
Bouchut . On ne peu t r é p o n d r e à ces diverses questions 
qu 'en é tudiant , à g r a n d s t ra i t s , l 'histoire de la trachéo-
tomie appliquée au t ra i t ement du croup. 

Dans la première phase de l 'histoire moderne de la t r a -
chéotomie , qui commence en 1820 , cette méthode ne 
compte encore q u e des revers . M. Bretonneau employait 
a lors le procédé opératoire d 'Asclépiade, tel qu ' i l nous 

avait été t r ansmis à t r avers les siècles. Mais ce procédé 
était ext rêmement vicieux. L 'ouve r tu re pra t iquée à la t r a -
chée était t rop pe t i te ; on in t roduisa i t à t r avers cette ouver-
ture, pour faire pa rven i r l 'a i r dans les voies respi ra to i res , 
un bout de sonde de gomme élast ique d 'un calibre beau-
coup t rop é t ro i t , de sor te que le p l u s pet i t obstacle, une 
pellicule de fausse m e m b r a n e ou quelques mucosi tés suf f i -
saient p o u r boucher complètement ce condui t artificiel. Les 
malades avaient la resp i ra t ion tou t aussi gênée q u ' a u p a r a -
vant , l 'asphyxie cont inuai t ses p rogrès , et l ' issue fatale n ' é -
tait ni empêchée ni prévenue . M. Bre tonneau changea t r è s -
heureusement cet ant ique procédé ; il p ra t iqua au-devant du, 
larynx u n e g r a n d e ouver tu re , et mi t dans la plaie une large 
canule. La première appl icat ion faite de ce nouveau procédé 
par le médecin de Tours f u t signalée pa r un succès éclatant , 
authent iquement établi et qui f u t universel lement admiré . 

C'est de cette époque, c ' e s t - à -d i r é de l 'année 1825, qu 'on 
peut faire dater la seconde phase de l 'histoire de la t r a -
chéotomie. A dater de ce momen t on obtient quelques 
succès; toutefois les r eve r s sont p lus f réquents encore. 
L'élève de M. Bre tonneau , M. Trousseau , s 'engage alors 
dans cette voie e t , grâce à d 'heureuses modificat ions qu ' i l 
introduit dans le manue l opéra to i re et aux soins qu'i l 
apporte à surveil ler les sui tes de l ' o p é r a t i o n , il parvient à 
élever d 'une man iè re gotable la p ropor t ion des succès, 
jusqu 'a lors si min ime . De 1826 à 1849 , M. Trousseau 
n'avait pas p ra t iqué mo ins de 140 opérat ions de t r achéo-
tomie, et su r ce nombre , il avait sauvé envi ron le quar t 
de ses opérés. A dater, de cette époque , les succès 
commencent à se mul t ip l ier en t re les mains des médecins 
qui, j u s q u e - l à , n 'accepta ient qu 'en t r emblan t la t r is te 
nécessité de p ra t ique r in extremis une opération si grave 
et qui s 'étai t mont rée p resque tou jour s va ine . En 1850, 
sur 200 opérat ions de t rachéotomie prat iquées à l'Hôpital 
des Enfants, 6 réuss i ren t complètement . De 1851 à 1858 , 



on t rouve d a n s ce même établ issement 562 enfants atteints 
de croup ; le n o m b r e des opéra t ions est de 466, et celui des 
guér isons 126, c ' e s t -à -d i re de p l u s du qua r t (27 p o u r 100). 
La propor t ion des succès Serait p lus for te encore, si, dans 
ce total de 466 cas, on considère les résu l ta t s de l 'opérat ion 
non chez les en fan t s de six à douze a n s , car les chances 
'dangereuses s ' agg raven t en ra i son du bas â g e , m a i s chez 
les enfants p lus âgés : le chiffre des guér i sons s 'élève alors 
presque à la moi t ié (44 p o u r 100). 
' On voit, p a r ces résu l t a t s , combien on a dépassé de nos 

j o u r s , les p r e m i e r s succès qu 'avai t donnés la t rachéotomie 
à ses d é b u t s , et p a r quelle p rogress ion cro issante se t r a -
duisent a u j o u r d ' h u i les per fec t ionnements appor tés au 
mode opératoire e t les soins mieux en tendus consécut i fs à 
l 'opéra t ion . 

Q u e l s - q u e so ient n é a n m o i n s les succès qu 'e l le ait 
e n r e g i s t r é s , que l s que soient les per fec t ionnements chi-
ru rg icaux qu 'e l le puisse recevoir dans l ' aven i r , la t r a -
chéotomie n ' e n cons t i tue ra pas mo ins t ou jou r s u n e opéra-
tion sé r ieuse , quelquefois , mor te l le p a r elle-même. Il était 
donc uti le de che rche r à en res t re indre le p lus possible 
l 'appl icat ion, et d e p réven i r la nécessi té d ' un moyen si 
extrême. La t r achéo tomie n ' e s t p a s d 'a i l leurs u n remède ; 
elle ne guér i t po in t p a r e l l e -même , elle n ' e s t q u ' u n expé-
dient , u n expédien t de la p l u s h a u t e u t i l i t é , il est v r a i , 
puisqu ' i l a r r ache à u n e m o r t imminente de p a u v r e s vic-
t imes déjà en p ro ie à l ' a s p h y x i e , l eu r r end m o m e n t a n é -
ment l 'a i r nécessa i re à l ' en t re t ien d e la v i e , et pe rme t au 
médecin de s ' occuper , p e n d a n t ce r é p i t , des moyens de 
combat t re les a u t r e s d a n g e r s qu i menacen t le j e u n e malade. 
Si le c roup n ' e s t , comme cela n ' a r r i v e que t r o p souvent , 
qu 'un des effets, u n des accidents d ' u n e affection diphthé-
ri t ique géné ra l e , ses d a n g e r s n ' a u r o n t été con ju rés qu 'un 
moment pa r l ' ouve r tu re artificielle p ra t iquée au l a r y n x ; la 
diphthér i te con t inuera de g a g n e r de p roche en proche les 

parties qu'elle a envahies , elle se p r o p a g e r a aux lèvres de la 
plaie elle-même, aux pa r t i e s de la t r a chée -a r t è r e si tuées 
au-dessous de l 'ouver ture art if icielle occupée p a r la canule, 
elle s 'é tendra j u squ ' aux b ronches , e t l e moment de la mor t 
ne sera que reculé . D'ai l leurs , en r a i s o n même de la g r a -
vité d 'une pareil le dé terminat ion , on ne se décide généra-
lement à p ra t iquer la t r achéo tomie qu 'en désespoir de 
cause, après avoir épuisé sans succès toutes les ressources 
médicales connues , et q u a n d la ma l ad i e a déjà fai t de tels 
progrès que les forces d u ma lade son t épuisées ou tou t au 
moins profondément at teintes. La conséquence inévitable 
d'une opération g rave venan t s ' a j o u t e r à cet état' dé jà si 
grave par lui-même, on c o m p r e n d combien les chances de 
succès se t rouvent rédui tes p a r ce mode désespéré de 
traitement. ' 

Ces considérat ions, bien d ignes a s su rémen t de p réoccu-
per les prat iciens, ont susci té à q u e l q u e s - u n s d ' en t r e eux 
l'idée de procédés ch i ru rg icaux capables soit de res -
treindre la nécessité de la t rachéotomie , so i t même de la 
remplacer jusqu ' à u n cer ta in po in t , sans fa i re cour i r les 
mêmes danger s aux malades . 

Un prat icien de la banl ieue de P a r i s , M. Loiseau, de 
Montmartre, a imaginé , il y a p l u s i e u r s années déjà , u n 
appareil de cathétér isme l a r y n g i e n destiné à por te r su r 
les points malades du l a r y n x les caust iques ou les divers 
agents modificateurs dont on se se r t habi tuel lement p o u r 
combattre le mal localement s u r les par t ies accessibles à 
la vue. Quelques succès man i fes te s ont couronné cette heu-
reuse et originale tentat ive ; p l u s d ' u n e opérat ion de t r a -
chéotomie a été r e n d u e inutile, p a r cet te m a n œ u v r e , appelée 
incontestablement à r e n d r e des services dans la pra t ique . 
Mais le cathétér isme l a ryng ien n e peut s 'appl iquer que 
dans de ra res condit ions, de so r t e que la t rachéotomie 
continue de res te r , dans le. p l u s g r a n d nombre de cas, 
l 'ultime et unique ressource de l ' a r t . 



M. B o u c h u t , médecin t rès -d is t ingué de nos hospices 
d 'enfants , a voulu a l ler p l u s loin encore ; au lieu d'une 
simple sonde in t rodui te p e n d a n t quelques ins tan ts seule-
ment dans le l a r y n x , so i t pour le désobs t rue r , soit pour 
y in t rodui re des agents méd icamenteux , il a eu l ' idée d'é-
tablir dans le l a r y n x u n t u b e à demeure . Malheureusement 
l 'expérience n ' a pas tou t à fa i t just i f ié les espérances qu 'a -
vait fai t concevoir a priori cette ingénieuse idée. Des in-
succès, des accidents p r o d u i t s p a r le contact cont inu d'un 
corps é t ranger avec la m e m b r a n e délicate qui revêt ces 
part ies , ont d û fa i re r e n o n c e r , pour le moment du,moins, 
à l 'emploi de la canule fixe, p roposée p a r M. Bouchut. Ce 
moyen, qui est encore à l ' é tude , n 'es t , d 'a i l leurs , comme la 
t rachéotomie e l le-même, q u ' u n expédient. 

En résumé , le p r ix fondé en 1809 pa r l 'Empereur attend 
encore son lauréa t . La médec ine offre sans doute quelques 
moyens ut i les qu i suf f i sen t souvent pour enrayer la mala-
die et p réveni r la nécess i té u l t ime de la t rachéotomie, du 
cathétérisme du l a r y n x ou de la canule à demeure , mais 
on ne possède encore a u j o u r d ' h u i aucune méthode t hé ra -
peut ique qui s ' a t taque au pr inc ipe même, cause de la ma-
ladie, et qui pu isse dès l o r s a s sure r un succès constant . 
N é a n m o i n s , en présence des nombreuses victimes que 
cette cruelle affection mo i s sonne sans cesse dans le pre-
mier âge de la vie, et t r o p souvent m ê m e chez l 'adulte , il 
nous a p a r u uti le de fa i re connaî tre les résul ta ts de l 'en-
quête scientifique dont la t rachéotomie a été l 'objet pen-
dan t l ' année 1859, devant l 'Académie de médecine. 

2 

Nouvel instrument pour l 'examen du larynx. 

Nous pouvons cons igner assez na ture l lement à la suite 
de l ' é tude qui précède, une nouveauté chirurgicale qui i n -

téresse les personnes exposées a u x maladies du larynx : 
il s 'agit d 'un i n s t rumen t qui p e r m e t de faire pénétrer la 
vue au ch i rurg ien j u s q u ' à l ' in té r ieur de l 'o rgane vocal. 
Déjà le chan teur Manuel Garcia s'.était servi d 'un petit 
miroir p o u r é tudier les m o u v e m e n t s du l a rynx pendant la 
phonation et le chan t . Le doc teur T u r c k , de Vienne, a r e -
pris cette idée, cons t ru i t un i n s t r u m e n t spécial, e t fait , 
depuis quelques années , de n o m b r e u x essais de ce nouveau 
mode d 'explorat ion du l a rynx . U n professeur de Vienne, 
M. J . Czermak, a publ ié , en 1859, u n e notice su r ce petit 
instrument. Il se rédui t à une pet i te glace étamée ou un 
miroir métal l ique, r o n d ou ovale et de différentes g r a n -
deurs, porté su r u n e tige mince et flexible, qui peut se 
courber tou t en p r é sen t an t u n e cer ta ine rés is tance. On le 
porte dans l ' a r r iè re -gorge , p l u s ou moins profondément , 
en touchant la paro i pos té r i eu re d u p h a r y n x . En l ' incl i-
nant p lus ou moins p r o f o n d é m e n t , et de côté et d 'au t re , 
en se servant d ' u n e vive lumiè re , celle du soleil ou d 'une 
bonne lampe ,e t mieux encore , en r e g a r d a n t pa r le t rou 
du miroi r concave d ' un ophthalmoscope, on parvient à 
voir la base de la l a n g u e , l ' ép ig lo t t e , les cordes vo-
cales supér ieures e t i n f é r i e u r e s , les ventr icules du la-
rynx, etc. En r e t o u r n a n t la g lace , on inspecte la face 
postérieure du voile du pa la is , et , en t i ran t ce dernier en 
avant et en hau t , les fosses na sa l e s . Les difficultés de 
l 'application de cet i n s t r u m e n t n e sont p a s nombreuses 
pour l 'observa teur , m a i s le m a l a d e a souvent besoin de 
bonne volonté et de patience p o u r rés is ter à l a sensibilité 
spéciale si vive de ces par t ies et rés is ter aux efforts de 
vomissements. 
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Du cancer de la bouche chez les f u m e u A 

M. Bouisson, professeur de clinique chirurgicale à la 
Facul té de médecine de Montpel l ier , a publié, en 1859, le 
relevé des opérat ions qu'il a fa i tes depuis une certaine pé -
r iode d 'années , pour l 'ablation du cancer des lèvres chez 
des f u m e u r s . Ce travail est un vér i table réquis i to i re contre 
le t abac , réquisi toire d ' au tan t p lus sér ieux que l ' au teu r se 
borne à laisser par ler les fai ts et se mon t r e t r è s - m o d é r é 
dans les conclusions que l 'on p o u r r a i t en t i r e r ; il est vra i 
que ces fai ts sont significatifs et por ten t avec eux leurs 
conséquences. 

La f réquence a la rmante du cancer des lèvres avai t déjà 
été notée depuis certain n o m b r e d 'années p a r les c h i r u r -
giens chargés du service des hôp i t aux de nos g r a n d e s villes; 
ma is on était loin de s ' a t t endre à voir cette affection r é -
gne r dans les p ropor t ions v r a i m e n t ex t raord ina i res que 
signale le chi rurgien de Montpel l ier . Le cancer de la bouche 
est tel lement f réquen t a l 'hôpi ta l Saint-Ëloi q u e , d ' après 
M. Bouisson, c 'est u n e des malad ies q u i d o n n e n t l ieu, dans 
cet asile, au p lus g r a n d nombre d 'opéra t ions chirurgicales . 
L'hôpital Sain t -Ëtoi est f r équen té par les malades de la 
ville et du dépar tement , et s u r t o u t p a r ceux des localités 
voisines, qui , dépourvues d 'hôp i t aux i m p o r t a n t s , déversent 
su r la cité médicale les ind igen t s a u x q u e l s les secours de 
la ch i rurg ie sont nécessaires . Les dépar tements de l 'Avey-
r o n , de la Lozère, de l 'Ardèche , fou rn i s sen t par t icul ière-
m e n t à l 'hôpital Saint-Eloi de Montpel l ier , beaucoup de 
cancéreux , et, p a r m i ces de rn ie r s , le p lus g r a n d nombre , 
d ' ap rè s M. Bouisson, ne s 'y r e n d que p o u r se fa i re opérer 
de cancers des lèvres. Dans son mémoi re M. Bouisson 
donne le tableau de so ixan te -hu i t observat ions d 'opé-

rat ions de cancers des lèvres qu'i l a pra t iquées , à 
l 'hôpital Saint-Eloi, dans u n e période de t emps assez 
courte , de 1845 à 1859; et il a joute qu ' i l a eu à t ra i te r 
dans sa p r a t ^ j u e un n o m b r e assez considérable de cas du 
même genre. Or, avant no t r e époque, le cancer des lèvres 
était une affection assez r a r e . Si l 'on consulte les au t eu r s de 
chi rurgie du dernier siècle, et même ceux du commence-
ment du siècle actuel , on voit que le cancer des lèvres n 'es t 
point noté dans leurs ouvrages comme affectant une p r é -
dominance marquée su r ceux des au t res régions . On peu t 
s 'en convaincre en p a r c o u r a n t les articles consacrés à 
l 'é tude du cancer dans les t rai tés généraux de Sabat ier , 
Léveillé, Boyer , Delpech, Richerand, etc. Les chi rurgiens 
é t rangers à qu i l 'on doit auss i u n e exposition générale de 
la science, tels que Heis te r , Bell, Richter , Monteggia, ga r -
dent le même silence su r ce point , que l 'on ne t rouve pas 
signalé non plus dans les a u t e u r s d 'ouvrages spéciaux su r 
les maladies de la bouche. On peut inférer du silence de 
tous ces au t eu r s que le cancer des lèvres a été j u squ ' à une 
époque récente une t rès - ra re affection. 

L 'appar i t ion du cancer labial a coïncidé et s 'est p r o p o r -
t ionnellement accrue avec le développement qu 'a pr i s en 
France , depuis 1830, la consommation du tabac . On sait 
que la vente des tabacs , qui ne p rocura i t à l ' admin i s t r a -
t ion, vers 1812, qu 'un bénéfice annuel de 25 mill ions, donne 
au jou rd ' hu i à l 'É ta t u n r evenu de p lus de 130 mill ions. 
L ' impôt que le gouvernement t i re du tabac a t te in t p resque 

' le chiffre des boissons et dépasse celui du sucre . Avec l a 
dépense annuelle que l 'on fai t en France p o u r le tabac, on 
nour r i ra i t la populat ion de p lus ieurs dépar tements . Et cette 
prodigieuse consommat ion ne p o u r r a que s 'accroî t re , pu is -
que l 'on consta te déjà que l 'âge n 'est p lus un obstacle à la 
général isat ion de cette pernicieuse habi tude . On voit a u g -
menter tous les j o u r s , en F rance , le nombre des adoles-
cents qui croient se donner un air de virilité en se permet-



tant la p ipe ou le c igare . La F r a n c e est , du r e s t e , bien 
surpassée dans cette de rn iè re voie pa r l 'Angleterre, puisque, 
d 'après un r a p p o r t récent d u docteur Seymour , on tolère 
dans ce pays , que des col légiens f u m e n t d e p u i t cinq heures 
de l ' après-midi j u s q u ' à t ro i s h e u r e s du ma t in , et que l'on 

„'voit, s'il faut en croi re cet obse rva t eu r , des enfants de dix 
ans consommer j u s q u ' à q u a r a n t e c igares pa r j o u r . 

Cette coïncidence e n t r e la f r équence du cancer labial et 
l ' augmenta t ion c ro i ssan te de la consommation du tabac, 
n 'est qu 'une sorte de p ré face a u x fai ts bien p lus directs cités 
pa r M. Bouisson , et q u i établ issent avec toute l 'évidence 
poss ib le , la liaison de cause à effet entre le développement 
du cancer des lèvres e t l ' a b u s de fa pipe. 

Le cancer labial se développe d ' au tan t p l u s facilement 
chez l ' homme que l ' hab i tude du tabac est chez lui p lus 
invétérée. A u s s i , n 'es t -ce q u ' à u n e certaine période de la 
vie que cette affection a p p a r a î t . Le p lus g rand nombre des 
individus que M. Bou i s son a v u s at teints de ce mal, 
avaient dépassé l 'âge de q u a r a n t e ans. Chez les individus 
des classes infér ieures qu i f u m e n t u n e pipe à tube court 
et du tabac de mauva i se qua l i t é , la maladie se développe 
p lus tô t . Au c o n t r a i r e , chez les p e r s o n n e s aisées qui f u -
ment des cigares délicats ou de longues pipes, et qui ont 
soin de neu t ra l i se r , p a r des soins hyg ién iques , les effets 
locaux du t a b a c , le cancer appara î t t rès - rarement ou se 
développe d 'une man iè r e p l u s ta rd ive . 

On peut se d e m a n d e r si lés f u m e u r s a t te ints de cancer 
labial doivent cette m a l a d i e exclusivement à l 'act ion du 
tabac et de la nicotine qu ' i l cont ient , ou si les c i rcons tan-
ces accessoires de l 'emploi de cette substance favor isent le 
développement de la m a l a d i e . L'expérience répond à cette 
question. Les ind iv idus qu i f u m e n t ces pipes à tube court , 
que l 'énergie du langage popula i re a qualifiée du n o m de 
brûle-gueule, sont beaucoup p l u s souvent affectés de cancer 
iabial que ceux qui f u m e n t les longues p ipes en t e r r e ou les 

pipes pourvues d ' un condui t allongé et composé de s u b -
stances non conductr ices de la chaleur . I l est donc probable 
que la chaleur t r ansmise au tuyau d a n s sa par t ie la p lus 
rapprochéet lu fourneau de la p ipe , ou celle que présente le 
cigare que l 'on consume ju squ ' au b o u t , p rodu i t su r les 
lèvres u n e i r r i ta t ion qui , cont inuel lement répétée , excite le 
tissu de la lèvre et p rovoque peu à p e u , d a n s cette par t ie , 
une al térat ion organique . Les Or ien taux , les maî t res dans 
l 'art de consommer le tabac, ont bien c o m p r i s les dangers 
de cette chaleur cont inuel lement app l iquée aux lèvres. 
Dans leur narghilé, la f umée pa r t an t du fourneau où 
brûle le tabac, t r averse un long t u y a u et vient se laver 
dans u n e eau p a r f u m é e , où elle se re f ro id i t et dépose les 
produits i r r i tan ts qu'el le r en fe rme . C 'es t probablement à 
cette précaut ion que les Orientaux doivent le privilège 
d'être peu su je t s au cancer bucca l , bien qu ' i ls passent 
toute la journée à se na rco t i se r de t abac . La pipe de nos 
fumeurs vulgai res agi t dans des condi t ions t ou t opposées. 
Elle expose les t i ssus qu'el le touche à u n e élévation con-
stante de t empéra tu re qu i a p o u r r é s u l j a t d 'épaissir la 
couche épidermique des lèvres , de m ê m e que le contact des 
corps échauffés accroî t la sécrétion ép idermique des mains 
chez les personnes exerçant cer ta ines profess ions spécia-
les. Pendan t un cer ta in t e m p s , la n a t u r e dé fend , pour 
ainsi d i re , le t issu labial p a r u n e sécrét ion p lus active de 
la matière ép ide rmique , qu i fo rme d ' a b o r d un revêtement 
épais ; m a i s , p lus t a r d , cette couche ép idermique s u r a -
joutée subit une dégénérescence, inf i l t re les t i ssus voisins 
et forme des t u m e u r s q u i suivent u n e m a r c h e fâcheuse. 

L ' i rr i ta t ion provoquée p a r la cha leur de la pipe peut 
donc être considérée comme une des causes de la lésion 
qui se développe à la l o n g u e s u r les lèvres des f u m e u r s 
obstinés1 . Mais le tabac lu i -même exerce manifestement 

1. M. Bouisson, dans son mémoire , n 'a pas,, il nous semble, attaché 
iv. - 20 
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une influence i r r i t a n t e , qui tend à amener un résul ta t 
analogue. C'est ce q u e t enden t à établ ir les p reuves su i -
vantes : 

Le cancer des f u m e u r s n 'affecte p a s d 'u»e manière 
exclusive la lèvre i n f é r i eu re ; il peu t se développer, quoi-
que moins f r é q u e m m e n t , su r t o u s les po in t s de l 'ouver -
tu re de la bouche , et il ne respec te n i la cavité de ce nom, 
ni les o rganes qu 'e l le contient . L a l angue , les joues , les 
gencives, le voile d u p a l a i s , les amygda le s sont su je t s au 
cancer chez l e s ' f u m e u r s . 

L' influence i r r i t a n t e q u ' e x e r c e , en géné ra l , la fumée de 
t abac su r la m e m b r a n e m u q u e u s e de la bouche et du p h a -
r y n x , est facile à cons t a t e r q u a n d on examine a t tent ive-
ment ces o rganes . D ' a p r è s M. B o u i s s o n , beaucoup d 'an-
gines é ry théma teuses ou g r a n u l e u s e s , dont on recherche 
inut i lement le m o d e p r o d u c t e u r , n ' o n t p a s d ' au t re cause, 
et il suffit de conse i l le r aux malades de faire t rêve à leur 
habi tude p o u r voi r s ' a m e n d e r ou d i spa ra î t r e des i r r i ta t ions 
que les émollients e t les révuls i f s , les cautér isa t ions et les 
ga rgar i smes d e j o u t e espèce , n ' ava ien t p u a t ténuer . L 'exer-
cice qui consiste à f a i r e f r anch i r l ' i s thme du gosier p a r la 
fumée et à la r a m e n e r dans les fosses nasa l e s , é tend jus -
qu ' à cette région l a s p h è r e de l ' ac t ion i r r i tan te d u tabac. 
M. Bouisson a o p é r é u n médecin de Barcelone a t t e i n t de 
végétat ions épi thé l ia les des na r ines , que le malade n 'hési-

u n e impor tance s u f f i s a n t e à l ' in f luence de l a cha leur locale appliquée 
au voisinage des l è v r e s , c o m m e cause des a l t é ra t ions qu ' i l é tud ie . Las 
neuf dixièmes de ses o p é r é s f u m a i e n t l a p ipe t rès-cour te , le brûle-
gueule, ce qui p o u r r a i t c o n d u i r e ses con t rad ic t eu r s à a t t r i b u e r à la 
chaleur seu le , et n o n à l 'act ion du t a b a c , la p roduc t ion d u cancer 
labial . On ne voit pa s , p a r exemple , d a n s les observat ions d e M. Bouis-
son , de malade a f f ec t é d e cance r ap rès l ' u sage exclusif d u cigare;^ il 
s 'agit t ou jour s d ' i n d i v i d u s f u m a n t la pipe à tuyau t r è s -cour t e t très-
près des lèvres. Il s e r a i t peu t - ê t r e bon q u e ce ch i ru rg i en l e v â t , pa r des 
observations plus c i r c o n s t a n c i é e s , le dou te qui pour ra i t res ter sur ce 
po in t , et qu ' i l f i t e x a c t e m e n t le dépa r t des deux causes que l 'on peut 
invoquer ici c o m m e p r o d u c t r i c e s d u c a n c e r . 

tait pas à a t t r ibuer lui-même à cette f r ivole habi tude , si 

répandue chez les Espagnols , de lancer pa r le nez la fumée 

de la cigarette. 
Le contffct de la fumée de t abac su r les sur faces m u -

queuses, en excitant toutes les sécrétions et en a u g m e n -
tant la production épidermique des l èvres , p e u t donc être 
considéré ( su r tou t , disons-le, chez les su je t s prédisposés à 
cette t r is te et redoutable affection) comme u n e des causes 
provocatrices les p lus actives du cancer buccal . Mais la 
même substance p e u t , sous d ' au t r e s f o r m e s , p r o d u i r e de 
pernicieux effets. Le tabac à mâcher et le t a b a c à pr i ser 
sont loin, en effet, d 'ê t re sans reproches . 

Le chirurgien Percy avait dé jà r e m a r q u é que la chique, 
qui est encore en-faveur chez les m a r i n s , chez les p r i son-
niers et quelques hommes des classes l abor ieuses , occa-
sionnait des ulcères de la bouche. Il pensa i t même que les 
sucs i r r i tants étendaient p lus loin leur inf luence nuisible, 
et il a t t r ibuai t le cancer de l 'es tomac à l ' ingestion du 
liquide salivaire chargé des pr incipes d u tabac et qui 
allait por ter l 'action de cette subs tance . j u s q u e dans les 
organes digestifs. 

Quant au tabac à pr i ser , qui n 'est m i s q u e passagère -
ment en contact avec l 'entrée des fosses nasa les , d 'où il est 
bientôt chassé pa r l ' é t e rnuement , i l ne peu t p rodu i r e une 
action irr i tante, n i , par conséquent , amener l 'a l térat ion 
organique. P lus ieurs ch i rurg iens ont p o u r t a n t observé 
chez les pr iseurs , le cancer du n e z , des i r r i ta t ions chro-
niques et des végétations épithéliales de l ' ent rée des na -
rines ou de la lèvre supér ieure . Certains cancers du p h a -
rynx ou de la face postér ieure du voile d u palais n ' on t pas 
d 'autre cause que le contact du mucus nasa l devenu le 
véhicule habituel du suc de t a b a c , dis t i l lant dans l ' a r -
r ière-bouche pa r l 'effet du décubitus dorsa l ou l 'entra îne-
ment de la colonne d 'air pendan t la for te inspi ra t ion du 
pr iseur . 
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Le cancer des l èv res , p r o v o q u é p a r l ' abus d u t abac , a t taque 
p r i nc ipa l emen t l a l è v r e i n f é r i e u r e . Su r les so ixan te -hu i t cas 
de cancer labia l r a p p o r t é s p a r M. Bou i s son , quaran te - t ro i s 
ava ien t l eu r s iège à l a l è v r e i n f é r i e u r e 1 . Les j # e m i è r e s ap-
pa rences de la ma lad ie se man i f e s t en t à la lèvre infér ieure , 
d a n s un po in t vois in de l a c o m m i s s u r e . Si l 'on in t e r roge le 
m a l a d e a t te in t de cet te a f fec t ion , on a p p r e n d de lui qu'il 
fai t r epose r h a b i t u e l l e m e n t le t u y a u de la p ipe ou l ' ex t ré -
mi t é d u c igare s u r le p o i n t a l t é r é ; et c o m m e con t re -
ép reuve de cet te r é v é l a t i o n , si l ' on examine l 'é ta t des a r -
cades d e n t a i r e s i n f é r i e u r e s ou s u p é r i e u r e s , on constate 
chez les v ieux f u m e u r s , u n e d é p r e s s i o n , u n e u s u r e v é r i -
tab le s u r le b o r d des d e n t s q u i c o r r e s p o n d e n t à l ' a l t é r a -
t ion o r g a n i q u e c o m m e n ç a n t e . Cette u s u r e s 'es t p rodu i t e 
p a r le con tac t p ro longé de la p ipe , qu i es t r e ç u e d a n s une 
é c h a n c r u r e de l ' a r c a d e d e n t a i r e , où elle est r e t e n u e p lus 
f ac i l emen t , ce qu i e n g a g e le f u m e u r à lu i d o n n e r i n v a r i a -
b l e m e n t Gette pos i t ion . Il en r é s u l t e que le t u y a u de l ' in -
s t r u m e n t est t o u j o u r s en con tac t avec les m ê m e s points de 
la l è v r e , et que .celle-ci sub i t nécessai rement , une exci ta t ion 
lente et c o n t i n u e . 

Le cancer des fumeurs d é b u t e o r d i n a i r e m e n t p a r une 
g e r ç u r e d u b o r d de l a l èv re in fé r i eure , ou p a r u n e excrois-
sance en f o r m e de v e r r u e . Le f u m e u r n e se p r é o c c u p e 
po in t de cet a cc iden t , qu ' i l a t t r i b u e à u n e a u t r e cause , et 
n e croi t devoi r r i e n c h a n g e r à ses h a b i t u d e s , c a r aucune 
dou leu r n e l ' ave r t i t de l a n a t u r e d u m a l qu i le menace . 
Cette pér iode in i t ia le de l a m a l a d i e fa i t b ien tô t p lace à un 
é ta t p l u s ca rac té r i sé . L a p r o d u c t i o n m o r b i d e s ' é tend , 
s ' e n d u r c i t , e t , a p r è s d ive rses a l t é r a t ions success ives , 
finit p a r s ' u l cé re r . L a t u m e u r p r e n d a lors les carac tè res 

1. Ce résu l ta t sera i t encore u n a r g u m e n t sérieux à invoquer pour 
rappor te r la cause d u cancer labial à l 'action de la cha leur locale 
appl iquée au voisinage des lèvres , p lu tô t qu ' à l a seu le inf luence du 
t abac . 
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propres a u cance r , ou , p o u r p a r l e r p l u s e x a c t e m e n t , à 
cette var ié té p l u s b é n i g n e de cancer que l ' o n dés igne s o u s 
le nom de cancroide. El le acquier t u n v o l u m e et des d i -
mensions $ è s - m a r q u é s ; la m u q u e u s e l a b i a l e , d ' abord 
soulevée, s ' u l c è r e , et le m a l s ' é tend du côté d e l a bouche . 
La face cu tanée n ' e s t p a s p l u s r e s p e c t é e ; l 'épi d e r m e se 
fendil le , éc la te , la i sse le t i s su p r o p r e d u c a n c r o i d e se d e s -
siner a u d e h o r s , et ce lu i -c i s u r p l o m b e e n a v a n t de la 
lèvre. La lés ion g a g n e a ins i de p r o c h e en p r o c h e tou te 
l 'é tendue de la l è v r e et l a c o m m i s s u r e l a p l u s vo is ine . El le 
peut auss i m e n a c e r le c o n t o u r de l a b o u c h e , et se p r o p a -
ger dans le s e n s d e l ' u n e des joues . 

P a r v e n u e à ce deg ré , la t u m e u r cons t i t ue u n cancroide 
bien ca rac té r i sé et n e c o m p o r t e p l u s q u ' u n r e m è d e : l ' e x -
cision p a r l ' i n s t r u m e n t t r a n c h a n t . 

M. Bouisson n ' a p a s m a n q u é , d a n s s o n m é m o i r e , d e 
prescr i re u n e s o r t e de r èg le de condu i t e p o u r les f u m e u r s 
qui, v o u l a n t p a s r e n o n c e r à l e u r s h a b i t u d e s , t i e n d r a i e n t 
cependant b e a u c o u p à n e p a s s ' expose r a u d é v e l o p p e m e n t 
de l 'affect ion o r g a n i q u e don t n o u s v e n o n s de p r é s e n t e r 
l 'esquisse ab régée . Le c h i r u r g i e n d e Montpe l l i e r expose , 
dans les t e r m e s s u i v a n t s , ce que l ' on n o m m e en m é d e c i n e 
les moyens prophylactiques d u c a n c e r b u c c a l : 

<c Fumer le tabac de la meilleure quali té , c 'est-à-dire celui 
qui est le moins âcre, et qui , par conséquent, contient le moins 
de nicotine. , 

s Restreindre la consommation à u n degré modéré. La plu-
part des suje ts qui ont été atteints de cancer buccal, fumaient 
au moins deux ou trois heures par jour . Cer ta ins fumaient du 
matin au soir, et quelques-uns prolongeaient cet exercice du 
soir au matin. 

« F u m e r i e cigare de préférence à la pipe, à la condition de 
rejeter le cigare lorsque la combustion est assez avancée pour 
que le bout soit chauffé, et ne pas conserver entre ses lèvres 
ce bout éteint, en le soumettant à une sorte de mastication. 

<r Si la pipe est adoptée de préférence, re je ter celle qui est à 
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tube court et à t uyau irrégulier. Les pipes en terre culottées 
sont plus i rr i tantes que les pipes neuves. Les pipes à long 
tuyau terminées p a r un bout aplati, en ambre ou d'une autre 
matière peu conductrice du calorique, s'échaufSent, moins et 
n'impriment pas autant d'irritation au contour et à la cavité de 
la bouche. 

« Ne pas faire constamment peser le tuyau de la pipe ou le 
bout du cigare s u r le même point des lèvres et de l'arcade 
dentaire. 

« Se rincer la bouche et nettoyer les lèvres après avoir fumé, 
entretenir d'une manière générale une bonne hygiène buccale, 
faire limer les dents saillantes propres à irriter un point quel-
conque de la muqueuse gencivale, labiale ou linguale. Cette 
partie, soumise à l 'influence combinée d'une irritation méca-
nique .et de celle q u e produit l 'habitude de fumer, serait plus 
disposée au développement du cancroide. 

« Cesser r igoureusement l'usage du tabac lorsqu'on remarque 
un gonflement avec épaississement blanchâtre de l'épithélium, 
et à plus forte ra ison lorsqu'il existe de légères excroissances 
verruqueuses ou des gerçures opiniâtres. A ce degré le mal 
peut s'arrêter spontanément , ou , du moins, n'exiger qu'une 
intervention thérapeut ique si légère qu'elle appartient encore 
plus à l 'hygiène q u ' à la chirurgie. » 

Il n ' y au ra i t , a v o n s - n o u s besoin de le dire, q u ' u n seul 
moyen de coupe r l e mal d a n s ses r ac ines et d ' é p a r g n e r aux 
populat ions les d a n g e r s cer ta ins auxque ls elles s 'expo-
sent . Ce sera i t d e leur p rêche r l ' abs t inence d u t a b a c ; ce 
serai t d ' e n t r e p r e n d r e u n e croisade, sinon contre l ' u -
sage, du mo ins c o n t r e l ' abus de cette pernicieuse sub-
stance. M. B o u i s s o n , dans le m é m o i r e dont n o u s venons 
de donner l ' a n a l y s e , n 'o se al ler j u s q u e - l à ; il ne veut 
point donner u n consei l qu ' i l c ra in t t r o p de ne p a s voir 
suivi. 

«Que le tabac, d i t M. Bouisson, devenu la source d 'un revenu 
public, se soit r épandu graduellement, et par une sorte de puis-
sance irrésistible, dès l'époque de son introduction en Europe, au 
xvie siècle, jusqu ' à nos jours, où l'on en fai t usage chez tous j,es 
peuples, depuis l 'Européen laborieux jusqu'à l'Oriental indo-
lent ou au sauvage abru t i , et dans toutes les classes de la 
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société, depuis l 'habitant des palais j u squ ' à celui du plus 
humble asile ; que cette plante, dont les effets ne répondent à 
aucun besoin naturel , qui, dès les premiers essais, provoque 
des nausées, du dégoût et d'autres sensat ions désagréables, 
eutre promptement dans les habitudes de celui qui a surmonté 
la répugnance initiale, qu'elle soit prisée, fumée, mâchée; que 
les sensations qu'elle donne acquièrent par leur réitération, 
une puissance qui en rend le besoin assez impérieux pour que 
sa privation soit une souffrance ; que le marin, le prisonnier, 
l'ouvrier indigent préfèrent parfois le tabac au pain lui-même; 
que tous les fumeurs s'accordent pour at t r ibuer à ses effets un 
c h a r m e indéfinissable où ils retrouvent l 'oubli de leurs maux, 
nous conviendrons assurément qu'il y a quelque admirable 
merveille, et nous n'entreprendrons pas la tentative stérile de 
modifier sur ce point des habitudes que nos pages ignorées ne 
sauraient combattre. » 

Nous t rouvons que le savant c h i r u r g i e n de Montpellier 
fait ici une . concession t rop large à la pa s s ion de l 'habi tude 
dominante à notre époque. Nous s a v o n s combien, en effet, 
cette habi tude est puissante e t i r rés i s t ib le ; nous n ' igno-
rons pas que quelques personnes a imera ient mieux se 
passer de pain que de tabac, et n o u s a v o n s l u dans le m é -
moire de M. Bouisson l 'observation, de ce f u m e u r qui , 
opéré d ' un cancer produi t p a r l e t a b a c , avait r epr i s la 
pipe avant la cicatrisation de s a plaie ; — n o u s savons e n -
core que les édits des souverains on t été impu i s san t s à r é -
primer dans leurs États ce genre de p la i s i r ou de d i s t r ac -
tion, et que le su l tan Amura t IV, qu i l 'avai t in terdi t dans 
son Empire sous peine d'avoir le nez coupé , ne pu t empêcher 
les nez de ses su je t s de continuer à se b o u r r e r de la drogue 
proscri te; — nous n ' ignorons pas q u e le czar P ie r re I " 
porta vainement contre le m ê m e usage les peines les 
plus sévères, e t que les foudres du Vat ican ne firent pas 
trembler davantage les f u m e u r s . Mais n o u s savons aussi 
q i f i l y a dans l 'homme un désir auss i pass ionné que les 
plus tyranniques habitudes, une préoccupat ion qui vaut 



bien tous les édits d e s souvera ins : c'est le soin de sa santé . 
Que les médecins , u n e fois bien convaincus des danger s du 
tabac pour la san té publ ique , a t taquent h a r d i m e n t et de 
f ront cette pernic ieuse d rogue , et s ' i ls échouent dans une 
tentat ive en t repr i se en vue des seuls et p u r s in térê ts des 
popula t ions , i ls a u r o n t du moins , dans leur conscience, la 
satisfaction de n ' a v o i r r i en négligé pour faire entendre 
à l eurs semblables le l angage de la science èt de la vérité. 

4 
Le chlorate de po tasse contre l a salivation mercur ie î le . 

Bri l la t -Savar in a d i t q u e la découverte d ' u n mets nou -
veau est p lus i m p o r t a n t e p o u r l 'humani té que la découverte 
d 'une planète . Bien d e s personnes pa r t agen t cette opinion; 
mais à coup sû r , l ' i l lus t re au teur de la Physiologie du Goût 
eût t rouvé beaucoup de contradic teurs si , au lieu de parler 
de la découver te d ' u n e planète nouvel le , il eû t par lé de 
celle d ' un méd icament nouveau. Une substance médica-
menteuse qui s u r g i t d a n s la thérapeut ique pour répondre 
à une indication depu i s longtemps marquée , et qui remplit 
pleinement cette ind ica t ion , c'est là un fait qui n 'es t indif-
férent. à pe r sonne . Le chlorate de potasse , employé pour 
combat t re ce que l ' o n n o m m e la salivation mercurieîle, oc-
cupe depuis que lques années l a médecine européenne, et 
diverses publ ica t ions , dues à l ' au teur de cette découverte, 
M. Herp in (de Genève), nous donnent l 'occasion de traiter 
ici ce su je t . Si n o u s venons un peu t a rd p o u r pa r le r de 
cette conquête de l ' a r t médical , les fai ts acquis dans cet 
intervalle nous p e r m e t t r o n t du moins d 'en faire connaître 
tou te la valeur . Mais exposons d ' abord la quest ion. 

Tout le monde connaî t les services que r enden t chaque 
jour les p répa ra t ions mercurie l les dans le t ra i tement d® la 
syphilis. Ces services mêmes ont fait oublier les effroyables 
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ravages causés p a r cette affect ion avant la découverte de ce 
spécifique admirable . Malheureusement , les avantages que 
présentent dans ce cas les sels mercur ie ls sont quelquefois 
rachetés p a r de sérieux inconvénients . Le p lus immédia t , 
c'est une stomatite ( inf lammation de la bouche , du grec 
a-op, bouche), qui s ' accompagne d 'ulcères , d 'une sal iva-
tion fa t igante capable d ' e n t r a î n e r des désordres i r rémé-
diables dans les o rganes d e la mas t ica t ion , et qu i fai t 
souvent maudi re p a r le m a l a d e le remède qui lu i r end la 
santé. 

Une foule de moyens d ive r s qui ont été conseillés contre 
la stomatite mercurieîle p r o u v e n t , pa r leur nombre même, 
leur peu d'efficacité. M. R ico rd en était a r r ivé à u se r , dans 
ce cas, de la cautér isa t ion p a r l 'acide ch lorhydr ique , p r o -
cédé douloureux , et qui , e n t r e des mains inhabiles, por te -
rait aux dents d ' i r r épa rab le s a t te in tes . Déjà l ' i l lustre S y d e n -
ham demandai t « un m o y e n q u i permît de se ga ran t i r de 
la douleur et des u lcères de la bouche. » Si l 'on pouvai t le 
trouver, a jou ta i t - i l , « le t r a i t e m e n t de la syphil is ne serai t 
guère p lus fâcheux que celui de p lus ieu r s maladies b e a u -
coup plus légères. » Ce v œ u de l 'Hippocrate angla is ne 
devait se réal iser qu ' à p l u s d ' un siècle et demi d ' in -
tervalle. 

L'emploi du chlorate de po tasse en médecine n ' e s t pas 
chose nouvelle; ma i s , à la su i t e d 'expér imentat ions res -
tées inutiles d a n s u n g r a n d n o m b r e de maladies , ce sel était 
tombé d a n s l 'oubli . L 'h i s to i re rap ide de ces tentat ives in-
fructueuses n ' e s t p a s dénuée d ' in té rê t . 

Le chlorate de potasse f u t découver t en 1786 p a r B e r -
thollet. On sait le r e t en t i s s emen t qu ' eu ren t , à la fin du 
siècle dernier , les découver tes su r les gaz, et les consé-
quences qu ' eu ren t ces découver tes su r les p rog rès de l a 
chimie. La g rande quan t i t é d ' a i r vital ou d 'oxygène con-
tenu dans le chlorate de po ta s se , et la facilité avec laquelle 
on en dégageai t cet oxygène p a r des act ions ch imiques , 



devaient , pour l 'emploi médical , lu i fa i re donner la préfé-
rence s u r d 'au t res corps oxygénés , à u n e époque où des 
vues sys témat iques r é su l t an t des applicat ions de la chimie 
conduisaient à espérer beaucoup, pour le t ra i tement des 
maladies , de l ' adminis t ra t ion de corps t rès-oxygénés . 
Auss i le chlorate de potasse fu t - i l essayé d a n s u n grand 
n o m b r e de maladies , en ver tu de ses propr ié tés chimiques, 
c ' e s t -à -d i re de la riche propor t ion d 'oxygène qu ' i l conte-
na i t . Mais l 'expérience ne conf i rma pas les promesses de 
la théor ie ; ce médicament f u t abandonné , et j u squ ' à ces 
dern iers t emps il d e m e u r a complètement oublié des mé-
decins . 

Cependant , en 1847, M. H u n t publiai t quelques obse r -
va t ions de gang rène de la bouche chez des enfants heureu-
semen t t ra i tés pa r le chlorate de potasse . MM. Sayle et 
W e s t , en 1848 et 1849, le préconisa ient dans les stomatites 
u lcéreuses , et en 1850, le docteur Henoch publ ia i t dans la 
Deutsch Klimk, quelques fai ts a p p u y a n t les asser t ions des 
au t eu r s que nous venons de citer. Toutefois , ces t r avaux , 
quoique r é sumés en 1848 et 1851 p a r un jou rna l de méde-
cine de Pa r i s , n 'évei l lèrent en aucune man iè r e l 'a t tent ion 
des médecins f rançais . En 1852, le docteur Chanal (de Ge-
nève) lisait à la Société médicale de la même ville un m é -
moi re contenant hu i t cas de s tomati te ulcéreuse, chez des 
enfan t s e t des adul tes , r ap idemen t guér i s p a r l ' usage à 
l ' in té r ieur du qhlorate de potasse. 

Cette lecture suggé ra au docteur Herp in (de Genève), 
médecin déjà connu dans la science p a r un ouv rage su r la 
curabi l i té de l 'épilepsie, couronné p a r l ' ins t i tu t en 1852, 
l ' idée d 'essayer le chlorate de potasse p o u r combat t re la 
salivation mercuriel le . Ce f u t une heureuse inspi ra t ion , car 
l 'expérience ne t a r d a pas à démontrer que le chlorate de 
potasse , q u a n d on l ' adminis t re au début de la s tomat i te , 
en a r rê te presque immédia tement les p rog rès , e t amène , en 
qua t r e ou cinq j o u r s , une guérison complète . Ce f u t en 
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janvier 1855 que M. Herp in publia son premier t ravai l 

dans le Bulletin de thérapeutique. 
Nous passe rons r a p i d e m e n t su r les nombreuses commu-

nications qu i ont été fa i tes depuis qua t re ans aux j o u r n a u x 
de médecine re la t ivement au chlorate de potasse. Il nous 
suffira de d i re que la pa r fa i t e innocuité de ce sel et son effi-
cacité contre la salivation mercur ie l le ont été complètement 
établies pa r les médecins de l 'Europe qui sont placés à la 
tête des g r a n d s hôpi taux spéc iaux , ou voués à la pra t ique 
de la maladie contre laquelle le mercu re est le p lus souvent 
employé. Nous c i terons en par t icu l ie r MM. Ricord et Mo-
rel-Lavallée à Pa r i s ; Venot à Bordeaux; Gamberini , Daveri 
et Galligo, en Italie, etc. En 1857 la Facu l té de médecine 
de Pa r i s avait mis au concours l 'act ion thérapeut ique du 
chlorate de potasse ; elle décerna le prix Cormsart à un 
excellent t r ava i l de M. Laborde , qu i avait recueilli des fai ts 
nombreux à l ' appui des p ropr ié tés spécifiques de ce sel 
dans la salivation mercur ie l le . 

Mais les con t inua teu r s de M. Herp in ne se sont pas bo r -
nés à conf i rmer les r é su l t a t s annoncés p a r ce médecin; 
p lus ieurs y ont a jouté des découvertes réelles. En avril 
1856, M. le docteur I s a m b e r t p rena i t p o u r su je t de sa 
thèse, l ' é tude chimique , physiologique et thérapeut ique du 
chlorate de p o t a s s e ; dans ce t rava i l , ce jeune médecin résu-
mai t l 'h is toire de ce sel en médecine et. r appor t a i t un g r a n d 
nombre d 'observat ions su r son utilité d a n s les s tomat i tes 
hyd ra rgy r iques , u lcéreuses e t pseudo-membraneuses . 

De tous les expé r imen ta t eu r s , M. Ricord est celui qui a 
le p lus heureusement perfec t ionné l 'emploi du chlorate de 
potasse cont re la s tomat i te et la sal ivat ion mercurie l les . 
Avan t lui , tous les médec ins suspendaient le t rai tement 
mercur ie l au m o m e n t d ' admin i s t r e r cette espèce d ' an t i -
dote . Mais, dans bien des cas , cette in te r rup t ion p r é s e n -
tait cer ta ins danger s en r a i son de la marche rapide des 
accidents syphi l i t iques. M. Ricord eut l ' idée d ' admin i s t re r 



le chlorate t ou t en cont inuant le mercure . Grâce à cette 
combinaison, la s tomat i te est guér ie en même temps que 
les accidents auxque l s s ' ad resse le mercu re . Enfin, l'habile 
ch i rurg ien de l 'hôpi ta l du Midi s 'es t a s su ré qu 'on peut à 
coup sû r p r éven i r la ' sal ivat ion mercuriel le en donnant 
d 'emblée le ch lora te et le m e r c u r e ; ce dern ier , chose re-
marquable , p e r d a lors ses p ropr i é t é s toxiques, tou t en con-
servant ses p r o p r i é t é s cura t ives . 

Ainsi, le ch lo ra te de po tasse n 'es t pas seulement un 
moyen sû r et p r o m p t de fa i re d i spara î t re la salivation mer-
curielle, il en e s t encore u n préservat i f cer ta in . C'est donc 
là une préc ieuse conquête p o u r l ' a r t médical . 

Ce n 'es t p a s seulement con t r e les inf lammat ions de la 
bouche r é s u l t a n t de l ' ingest ion des sels mercur ie l s que le 
chlorate de p o t a s s e mani fes te u n e action énergique. Nous 
avons dit q u ' a u m o m e n t où M. Herp in publ ia i t sa première 
note su r l 'u t i l i té du chlora te de po ta s se contre la salivation 
mercuriel le, il appela i t également l 'a t tention des praticiens 
su r ses avan tages dans la s tomat i te u lcé ro-membraneuse . 
Les effets cu r a t i f s de ce sel d a n s cette de rn iè re affection 
n 'ont pas été mo ins r i goureusemen t conf i rmés que ceux 
dont nous a v o n s pa r l é jusqu ' i c i . 

M. le doc teur Blache fit conna î t r e , le p remier , les r ésu l -
ta ts heu reux qu ' i l avait ob tenus avec le chlorate de po-
tasse chez les e n f a n t s a t te in ts de cette affection; u n grand 
nombre de médec in s sont venus , depuis qua t re ans , con-
firmer les fai ts annoncés pa r M. Blache . 

Mais cette d e r n i è r e maladie n e se mon t r e pas seulement 
chez les en fan t s , elle existe auss i chez l ' adu l te , et elle est 
assez commune dans l ' a rmée . De nombreux so lda ts , 
a t te ints de ces i n f l ammat ions de la bouche , occupaient na-
guère, p e n d a n t des semaines , les l i ts des hôpi taux mili-
ta ires . M. le doc t eu r Bergeron , qui , à l 'époque de la cam-
pagne de Cr imée , f u t cha rgé d ' un service à l 'hôpital du 
Roule, à P a r i s , ayan t t rouvé d a n s cet hôpi ta l un grand 

nombre de ces stomati tes, e s saya le chlorate de potasse . 
Les résul ta ts f u r en t des p lus s a t i s f a i s an t s ; on peu t les ré-
sumer ainsi : soulagement immédia t , t r a i t ement ab régé 
des deux t iers . M. Bergeron p e n s e même que désormais 
le plus grand nombre des soldats a t t e in t s de cette affection 
pourront être dispensés d ' en t re r à l 'hôpi ta l . I l en r é s u l t e -
rait, outre u n e économie notable , l ' avan tage de ne pas e x -
poser les mil i taires , su r tou t en t e m p s d 'épidémie r é g n a n t 
dans lçs salles de l 'hôpi tal , à y cont rac ter ces affect ions. 

Les remarquables p ropr ié tés cu ra t i ve s du chlora te de 
potasse dans les maladies de la bouche ont condui t , depuis 
quatre ans , u n g r a n d nombre de p ra t i c iens à expér imen te r 
ce remède contre cer ta ines affect ions des o r g a n e s vois ins , 
en part icul ier contre le c roup , ensu i te dans beaucoup 
d'autres maladies . Mais, j u s q u ' à p r é s e n t e l e s v e r t u s t h é r a -
peutiques de ce sel , en dehors des s tomat i tes mercur ie l le 
et u lcé ro-membraneuse , ne son t nu l lement établies , et 
nous croyons qu'i l y au ra i t i n o p p o r t u n i t é et m ê m e d a n g e r 
à persévérer dans cette voie. 

Heureusement , l 'extension exagérée qu 'on a donnée à 
cette médication n ' a point ébran lé la confiance géné ra l e 
dans les propr ié tés du chlorate d e potasse , qu i demeure 
comme u n précieux spécifique p o u r p réven i r la sa l iva t ion 
mercurielle, accident contre lequel tou t avait échoué j u s -
qu'à ces dernières années. La découver te de M. le docteur 
Herpin (de Genève) m a r q u e r a d 'une, man iè re assez sér ieuse 
dans la médecine contempora ine pour que n o u s n ' a y o n s 
pas cru pouvoi r la passer ici sous silence. 
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Des rapports entre l'intensité des épidémies cholériques 
et le degré de sécheresse de Pair. 

M. de Ruolz , à qu i l ' on doit la bienfaisante découverte 
de la d o r u r e p a r l a pi le , qui a si admirab lement t rans-
fo rmé l ' i ndus t r i e , j ad i s meur t r i è r e , de la d o r u r e et de l 'ar-
gen tu re des m é t a u x , a appelé l ' a t t en t ion , en 1859, sur une 
relat ion s ingul iè re qu i existerait entre l ' intensi té des épi-
démies cholér iques et le degré de sécheresse de l ' a i r . Les 
vues qu'il s ignale en t re les variat ions de l ' hygromèt re et 
l ' intensi té du cho lé ra , M. de Ruolz ne les p résen te qu'avec 
beaucoup de p r u d e n c e et de réserve, se b o r n a n t à faire, 
appel , pour en vér i f ier l 'exact i tude, aux lumières des 
h o m m e s compé ten t s et au concours des administrat ions 
publ iques , t a n t en F r a n c e qu 'à l ' é t r ange r . Cette réserve 
m ê m e est p o u r n o u s u n motif de p lus d 'accueil l ir le t ra -
vail de ce r e c o m m a n d a b l e savan t , de n o u s jo ind re à lui 
p o u r appeler s u r ce su je t l 'a t tent ion des observateurs^ ou 
des admin i s t r a t ions qu i sera ient en mesu re de contrôler 
les fai ts dont i l s ' ag i t . 

Comment l ' humid i t é a tmosphér ique serai t -e l le u n e sorte 
de préservat i f cont re le choléra? C'est l à u n e quest ion com-
plexe, u n p rob l ème sa'ns doute insoluble et d a n s lequel 
M. de Ruolz r e fuse sagement de s ' engager . Laissant de 
côté tou te d iscuss ion théor ique , il .se contente d'exposer 
les résu l ta t s s ta t is t iques qu'i l a rassemblés . C'est ce .que 
n o u s al lons fa i re avec lu i . 

On possède , s u r les épidémies cholér iques de 1832, 
184.9 et 1854, d 'excel lents r appor t s émanés de l 'adminis-
t ra t ion de l ' a ss i s tance publ ique et dus à M. Blondel , admi-
n i s t r a t e u r en chef des hospices de P a r i s . Grâce à ces 
préc ieux documents , M. de Ruolz a p u se p rocu re r , pour 

Par i s et p o u r les années 1832, 1849 et 1854, les chiffres 
exacts des admiss ions et des décès dans les établ issements 
hospitaliers, et t r è s - app rox ima t ivemen t , les chiffres des 
décès à domicile. I l lui a été p e r m i s , en outre , de dépouil-
ler tous les bul le t ins journa l i e r s adressés à M. le minis t re 
de l 'agr icul ture , du commerce et des t r a v a u x publics , pen-
dant l 'année 1854. 

Il a été moins heu reux en ce qu i concerne les observa-
tions hygromét r iques . Ces observa t ions fu r en t faites assez 
régulièrement en 1832 ; mais , p a r u n e coïncidence bien r e -
grettable, il n ' en a été fai te aucune à l 'Observatoire de 
Paris , en 1849. 

Bien que les observat ions de 1854 présentent de t r è s -
fàcheuses lacunes , M. de Ruolz a p u r éun i r une collection 
de relevés hyg romé t r i ques assez complète pour poser les 
proposi t ions qu ' i l énonce ainsi : 

1° L 'é tude de l 'épidémie de Pa r i s , en 1832, condui t au 
résultat général su ivant : 

Mois le p lus fo r t du choiera , avr i l . — Mois le p lus faible 
de l ' hygromèt re , avri l . 

Mois le plus faible du choléra , sep tembre . — Mois le p lus 
fort de l ' hygromèt re , sep tembre . 

De ju in à juil let , r ec rudescence .—De ju in à jui l le t , baisse 
hygrométr ique. 

Le choléra, à son apogée en avri l , s 'éteint fin septembre . 
— L 'hygromèt re , au p lus bas en avr i l , s 'élève success ive-
ment j u squ ' à fin septembre , comme il s u i t : 6 6 — 7 0 — 7 3 
—76. 

, . P o u r l ' année 1854, on obtient u n résu l ta t analogue. 
2° P o u r les deux épidémies de 1832 et 18541 , u n e co ïn -

cidence incontestable existe en t re l ' intensi té épidémique et 
l 'état hygromét r ique de l ' a tmosphè re , l ' intensité choléri-

i 
j 

1. On a vu que, pour 1849, les observations hygrométriques man-
quaient à l'Observatoire de Paris. 



que é tant en raison inve r se de la h a u t e u r de l ' hygromèt re , 
c 'es t-à-dire en r a i son d i rec te de la sécheresse de l ' a i r . 

Cette coïncidence est la m ê m e en p r e n a n t p o u r point de 
comparaison, soit les décès en ville, soit les décès dans les 
établ issements hosp i ta l i e r s , soit la morta l i té cholérique 
totale, soit enfin les admis s ions dans les h ô p i t a u x . 

M. de Ruolz fai t c o n n a î t r e dans son t ravai l quelques 
fai ts qui just if ient le s i ngu l i e r rô le p r é se rva t eu r des ép i -
démies cholér iques qu i s emb le appa r t en i r à l 'eau répandue 
dans l ' a tmosphère . Il f a i t r e m a r q u e r que la ville de Lyon, 
dont le climat est si p a r t i c u l i è r e m e n t , si cons tamment hu-
mide, p a r suite des d e u x g r a n d s cours d ' eau qui le t r a -
versent , a t ou jou r s été r e s p e c t é e p a r le choléra . Bien que 
les popula t ions de Marse i l l e , de la Suisse, du no rd de 
l 'Italie, se soient concen t r ées dans cette ville p e n d a n t nos 
trois g randes épidémies cholér iques ; bien q u ' u n g rand 
nombre d ' é t r anger s , d é j à a t t e in t s du choléra d a n s ces d i -
vers pays , soient venus y m o u r i r , j ama i s cette g r a n d e cité, 
où tan t de causes d ' in fec t ion étaient p o u r t a n t rassemblées , 
n ' a été envahie p a r le c h o l é r a . 

Quelques-unes des o b s e r v a t i o n s contenues d a n s le r ap -
po r t de M. Blondel s u r l e s épidémies de 1832 et 1849 ten-
dent à confirmer le m ê m e fai t . On lit d a n s ce r a p p o r t de 
M. Blondel : 

« Chez les blanchisseuses , constamment exposées à l'action 
de l 'humidité, la mortalité a été relativement très-faible. La mor-
talité générale étant'-de 55 sur 100 malades, n 'a été, chez les 
blanchisseuses, que de 45,6. 

i Pour l'ensemble des professions vivant dans les lieux 
humides, sur les bords des rivières, ou faisant de l'eau «n 
usage habituel, elle n 'a é té que de 48,5 pour 100. 

<r Si l'on compare les chiffres de la mortalité avec chacune 
des conditions particulières de position, de ventilation et d'es-
pace,. on arrive à dire que le voisinage de l'eau n'est pas une 
condition défavorable. » 

On pour ra i t citer p l u s i e u r s fai ts v e n a n t , comme les pré-

cédents, à l ' appui de la thèse s o u t e n u e p a r M. de Ruolz , 
par exemple, celui qui a été observé d a n s la de rn iè re ép i -
démie cholérique à Londres : l ' i n f luence t rès -mani fes te des 
arrosements à g rande eau de la voie pub l ique , p o u r dimi-
nuer le nombre et l ' intensité des cas de choléra . Mais on 
pourrai t aussi invoquer u n g r a n d n o m b r e d 'observat ions 
entièrement contra i res à la même t h è s e . Les cas de choléra 
qui se produisent chez les m a r i n s , cons t i tuent u n a r g u -
ment contre la réalité de l ' inf luence p ré se rva t r i ce de l ' eau 
répandue en vapeur dans l ' a t m o s p h è r e . La Hol lande, m a l -
gré son c l i m a t ' h u m i d e , n ' a p a s été exemptée , p lus que tous 
les autres pays , des invasions cho lé r iques . Enf in , dans 
certains pays ou dans cer ta ines vi l les , tou t un côté de 
rivière, tout u n quar t ier de ville on t é té épa rgnés , t and is 
que la part ie opposée était r avagée p a r le choléra ; cepen-
dant les conditions d 'humidi té de l ' a i r é ta ient les mêmes 
dans les deux cas . 

On peut di re , en définitive, que l a ques t ion qu i n o u s oc-
cupe es tp lu tô t soulevée que résolue . M. de Ruolz , du reste , 
se borne, s ans rien aff i rmer avec au tor i t é , à appeler sur 
ce point l 'a t tent ion des obse rva t eu r s , à demander aux ad-
ministrations publiques de la F r a n c e et de l ' é t ranger de 
se tenir prêtes à recueil l ir les documen t s qui décideront 
en dernier ressor t cette impor t an te ques t ion . Jusqu ' ic i , en 
effet, les observat ions de l ' hyg romè t r e on t été for t négl i -
gées en F r a n c e et à l ' é t ranger . M. de Ruolz pense donc 
qu'il conv iendra i t , au moment où la p remiè re épidémie 
pour ra éclater dans u n point quelconque de l 'Europe , de 
j t e n d r e les mesures suivantes : 

1° Inviter les physiciens à fa i re des observat ions hygro-
métriques nombreuses et suivies , e t , dans les villes qui ne 
possèdent p a s d 'observa to i res , f a i re appel pour cet objet 
au zèle de toutes les personnes qu i p a r goût s 'occupent de 
météorologie. 

2° Inviter les médecins à r eme t t r e à l eurs mair ies une 



l iste hebdomada i re de tous les cas nouveaux qu' i ls auront 
été appelés à t r a i t e r chaque j ou r de la semaine. En effet, et 
cette dis t inct ion n o u s pa ra i t t r è s -b ien fondée, les relevés 
s ta t is t iques fa i t s j u s q u ' à présent ne donnent les cas nou-
veaux p a r j o u r q u e p o u r les hôpi taux , et ne constatent à 
domicile q u e les décès ; or , l ' intensi té de l 'épidémie peut 
s 'évaluer pa r les a t t aques , bien p lus que pa r des décès qui 
résu l ten t souvent d ' a t t a q u e s antér ieures . 

3° Enf in , en p r é s e n c e d 'une coïncidence assurément bien 
s ingulière si elle est fo r tu i t e , il conviendrai t encore, ne 
fû t -ce qu ' à t i t r e d ' expér ience uti le, d 'use r (une fois l 'épi-
démie constatée) de t o u s les pouvoirs dont l 'adminis trat ion 
dispose p o u r c h a r g e r de vapeur d 'eau l ' a tmosphère des 
quar t ie r s infectés : 

En fa isant couler cons tamment les bornes - fon ta ines ; 
En p rocédan t à u n a r rosement abondan t de toutes les 

voies pub l iques , comme cela s 'est p ra t iqué avec succès à 
Londres dans u n e des dernières épidémies ; 

En fa i san t a r ro se r d 'eau , p lus ieurs fois p a r j o u r , les 
m u r s et les toi ts des habi ta t ions à l 'a ide de pompes à i n -
cendie ; 

En invi tant les hab i t an t s à p rodu i r e u n e a tmosphère 
humide d a n s l ' in té r ieur des ma i sons , à l 'a ide de je t s d 'eau, 
d ' a r ro semen t des pièces dallées ou carrelées, d 'ébulli t ion 
d 'eau dans les chaudiè res , e tc . , e t c . ; 

Enfin de fa i re appe l , p o u r la p roduc t ion artificielle de 
l 'humidi té , a u zèle et aux lumières des ingénieurs . 

Maintenues dans ces sages l imites , les idées de M. de 
Ruolz t r ouve ron t u n e approbat ion unan ime , et c'est îfn 
devoir p o u r n o u s d 'appeler su r elles, conformément aux 
vues de l ' au teu r , le contrôle de l 'opinion publ ique et l 'exa-
men sér ieux des h o m m e s compétents . 

I l est auss i de no t r e devoir d ' a jou te r que ces vues de 
M. de Ruolz ne sont pas , au fond , aussi nouvelles que l 'au-
teur a p u le croi re . La re la t ion de l ' appar i t ion du choléra 

avec la sécheresse de l 'a i r avai t dé jà , m a i s sous u n e au t r e 
forme, occupé les académies e t les savan t s . Un habile 
géologue, M. Nérée Boubée , p u b l i a , il y a environ u n e 
dizaine d 'années , u n t r ava i l qu i fit u n e assez g rande sen -
sation, et dans lequel on met ta i t en évidence le r appo r t 
entre le développement du choléra et la na tu re géologique 
du sol, qui , perméable ou n o n a u x eaux , avait pour effet 
de mainteni r l ' a tmosphère d a n s u n éta t de sécheresse ou 
d'humidité. P o u r être fo rmulée a u t r e m e n t et pr ise à u n 
autre point de vue scientifique que n e l ' a fait M. de Ruolz , 
l 'opinion de M. Nérée Boubée était p o u r t a n t , au f o n d , 
identique à celle que M. de Ruolz m e t en avan t . 

Un médecin d 'Auxer re , M. l e doc teur Moret , poursu iv i t 
l'idée émise p a r le géologue don t n o u s avons cité le n o m . 
En 1851, ce médecin p r é sen t a à la Société des sciences 
de l'Yonne u n r emarquab le t r ava i l s u r le choléra de 
l 'Yonne, en 1832 et 1849, d a n s ses r a p p o r t s avec les divers 
terrains qu i composent ce dépa r t emen t . Les conclusions 
déduites pa r le docteur Moret de fai ts s tat is t iques r igou-
reusement observés , t enda ien t à démont re r l ' immuni té 
pour l ' appar i t ion d u choléra , des t e r r a in s à sol imperméable 
à l 'eau ou marécageux , et a u con t ra i re , le développement 
du choléra dans lés p a y s don t le sol était composé de c o u -
ches calcaires t r ès -perméab les à l ' eau , ce qu i entret ient né -
cessairement l a sécheresse de l ' a i r . 

M. le docteur Moret ayan t succombé lui-même dans 
l 'épidémie de 1854, sa tâche, si dou loureusement in te r rom-
pue, f u t r epr i se pa r M. le doc teur E . Duché, qui , en 1858, 
publia dans le Bulletin de la société de l'Yonne, u n t rava i l 
ayant pour t i t r e : Becherclies statistiques sur le choléra de 
l'Yonne, en 1854, dans ses rapports avec la nature géologique 
du sol'. M. le docteur Duché développait dans ce t ravai l 

1. ln-8°, Auxerre, 1258, extrait du Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. 



la cur ieuse relat ion q u i s 'est p lus ieu r s fois manifestée entre 
le développement d u choléra et la n a t u r e des couches du 
sol qui les r end pe rméab l e s à l ' eau . 

Nous n ' e x a m i n e r o n s pas davan tage ici le t rava i l du mo-
deste et savant pra t ic ien de l 'Yonne. Notre seul bu t était 
d 'établir que les idées fo rmulées pa r M. de Ruolz et que 
nous venons d ' expose r , ne font p a s p o u r la p remière fois 
leur appari t ion d a n s la science. C'est u n motif de p lus de 
les accueillir et de les examine r sé r ieusement q u a n d une 
t r is te et peu dés i rab le occasion se r e n c o n t r e r a . 

6 

Emploi du c u r a r e d a n s le t r a i t e m e n t d u t é t anos : observat ions 
de M. Vella à T u r i n . — Observat ions recuei l l ies e n F rance . 

M. Vella, c h i r u r g i e n de T u r i n , a sa is i l 'Académie des 
sciences de la ques t i on de l 'ut i l i té d u c u r a r e p o u r combat-
t re le té tanos . T o u t le m o n d e sait q u e le té tanos es t u n ac-
cident terrible et p r e s q u e cons t ammen t m o r t e l , qui se 
manifeste chez les b lessés : les d ivers musc les sont saisis, 
sans cause a p p a r e n t e , d 'une cont rac t ion p e r m a n e n t e qui 
détermine la m o r t p a r a sphyx ie q u a n d cette contract ion 
parvient aux m u s c l e s d e l à poi t r ine . On conna î t , d ' un autre 
côté, le cura re , ce t e r r i b l e poison en u s a g e de t e m p s i m -
mémorial pa rmi les p e u p l a d e s s a u v a g e s de l 'ancien monde . 
M. Vella, phys io logis te et ch i ru rg i en de T u r i n , était ins t rui t 
du mode d 'action spécia l d u c u r a r e ; il savait que ce toxique 
agit directement s u r l e sys tème n e r v e u x , su r les ner fs mo- t 

t eurs , et détermine u n re lâchement abso lu des contract ions 
muscula i res qui s o n t sous la dépendance de ces nerfs . 
L 'emploi du c u r a r e étai t donc ind iqué p o u r essayer de 
combat t re les a f fec t ions cons i s tan t d a n s u n e contraction 
anormale du s y s t è m e muscu l a i r e : t e l s sont le té tanos et 
l 'empoisonnement p a r la noix vomique ou la s t rychnine. 

L'occasion de faire cet essai s 'est p résen tée a u mois d ' aoû t 
1859, dans l 'hôpi ta l mil i taire f rança is de T u r i n , dans lequel 
M. Vella f u t chargé de la première d iv is ion des blessés , 
après la campagne d'Italie. Ayant eu à t r a i t e r dans son 
service plusieurs cas de té tanos qu'i l avai t i nu t i l emen t com-
battus par les moyens ordinai res , c ' e s t - à - d i r e pa r l ' op ium, 
le chloroforme, l ' é ther , e tc . , M. Vella eut l ' idée d 'essayer 
le curare dans le t ra i tement de cette affect ion redoutable . 

Les premiers essais f u r en t fai ts su r deux b lessés en proie 
au tétanos, l ' u n depuis qua t r e , l ' au t re d e p u i s cinq j o u r s ; 
ils se t rouvaient d a n s u n état de demi-asphyx ie , et , p a r 
conséquent, dans des conditions tou t à f a i t désespérées. 
L 'administrat ion du curare produis i t chez eux u n calme et 
un re lâchement muscula i re t r è s - a p p r é c i a b l e ; cependant 
ils finirent p a r succomber. Mais, dans u n t ro is ième cas , 
la tentative f u t couronnée d 'un succès c o m p l e t , et le ma-
lade entièrement guér i . 

Cependant les expériences tentées en F r a n c e , à la suite 
de la communicat ion de l 'observat ion de M. Vella à 
l'Académie des sciences de P a r i s , n 'on t p a s confi rmé l ' es-
poir qu'avaient fait na î t re les r é su l t a t s obtenus pa r ce 
chirurgien. M. Manec, ch i rurg ien de l ' hôp i t a l de la C h a -
rité, n ' a observé aucune améliorat ion d a n s u n cas de té tanos 
qu'il a t ra i té pa r le cu ra re . M. le docteur Fol l in , à Pa r i s , 
M. le docteur Gint rac fils, à Bordeaux , on t éga lement échoué 
dans les mêmes essais de t ra i tement . Seul , M. Chassaignac, 
chirurgien de l 'hôpital Lariboisière, a été p l u s heu reux : il 
a pu guér i r un té tanique pa r l ' admin i s t ra t ion du c u r a r e ; 
encore l 'observat ion de M. Chassaignac a - t - e l l e soulevé 
beaucoup d'objections de la pa r t des c h i r u r g i e n s ; p lu -
sieurs d 'entre eux ont pré tendu que, v u l 'é tat de la plaie 
du malade, le cu ra re n 'ava i t p u être abso rbé pa r les t i s sus 
et agir sur le su je t . 

La question de l 'efficacité du cu ra re d a n s le t ra i tement 
du té tanos est t rès -cont roversable et t r ès -con t rover§ée , 
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car elle se compl ique d ' é l é m e n t s d ivers qui sont encore loin 
d 'ê t re éclaircis. On avai t , p a r exemple, généra lement admis 
jusqu ' ic i que le c u r a r e n ' a g i t que pa r absorpt ion sous-épider-
mique , et qu ' i l n ' exerce a u c u n effet nuisible s ' i l est simple-
m e n t i n t rodu i t dans le t u b e in tes t inal . Cette par t icular i té , 
qui semblai t à l ' ab r i de t o u s les doutes , c a r elle avait été 
conf i rmée p a r les expé r i ences de beaucoup de physiolo-
gistes, est ma in t enan t s é r i eusemen t contestée. On a r ap -
pelé les expér iences a n c i e n n e s d u célèbre F o n t a n a , qui 
a t a n t étudié les ven ins d e s an imaux , et leur action su r 
l 'économie. Ces e x p é r i e n c e s , que tou t le monde para î t 
avoir ignorées , é tab l i s sen t , cont ra i rement à ce qu i a été 
professé dans ces de rn i e r s t e m p s , que le cu ra re adminis t ré 
p a r l ' e s tomac , tue les a n i m a u x tout aussi bien que pa r 
l ' absorpt ion sous -ép ide rmique . M. le docteur Foll in a con-
firmé, p a r des expér iences d i rec tes , l 'ancienne assert ion de 
Fon tana . Ici donc , tou t es t en ce momen t plein de vague 
et d ' incer t i tude , e t ce n ' e s t p a s sans mot i fs que phys io lo -
gistes et chimistes s ' occupen t de soumett re à u n e étude 
expérimentale l 'ac t ion q u e le cu ra re peut exercer s u r 
l ' homme sain ou m a l a d e . Il est, on le v o i t , nécessa i re , 
avant de se p rononce r , d ' a t t end re le résul ta t de ces nou-
velles é tudes . 

Emploi d e l ' é lec t r ic i té c o m m e agen t d 'anes thés ie d a n s 
l ' ex t r ac t ion des den t s . 

A la fin de l ' année 1858 et dans les p remie r s mois de 
1859, les dentistes de P a r i s , les ch i rurg iens et l 'Académie 
de médecine el le-même, se sont occupés d 'une question or i-
ginale et neuve : l ' emploi de l 'électricité comme moyen 
d 'abol i r la dou leur d a n s l 'opérat ion, si j u s t emen t redoutée , 
de l 'avuls ion den ta i re . Les résu l ta t s de cette tentative 

• 

n'ont p a s en définitive r é p o n d u à l ' a t t en te généra le , c e -
pendant nous ne pouvons n o u s d i spense r d a n s cet ouvrage 
de donner u n aperçu de ces fa i t s . 

Pe r sonne n ' i gnore que c 'est à u n den t i s t e amér ica in , à 
William Morton, qu ' appar t i en t l e m é r i t e des p remiers 
essais en t repr i s s u r l ' homme p o u r p r o d u i r e l ' insensibili té 
par l ' inspirat ion des v a p e u r s d ' é t he r . C ' e s t encore à u n 
dentiste amér ica in , à M. F ranc i s , de Ph i lade lph ie , que 
revient l ' idée de fa i re usage du c o u r a n t électrique p o u r 
extraire les dents sans dou leur p o u r l ' opéré . 

Voici comment M. F r a n c i s a p rocédé à l ' appl ica t ion de 

ce moyen. 
La source d'électricité employée par l e dent i s te a m é r i -

cain, n 'é tai t po in t la pi le de Vo l t a , ma is l'appareil électro-
magnétique, qui est si géné ra l emen t en u s a g e a u j o u r d ' h u i 
dans la médecine électr ique. Cet a p p a r e i l , don t le type an-
ciennement connu por ta i t le n o m d e machine de Clarke, se 
compose d ' un s imple a i m a n t qui , p a r sa r a p i d e ro ta t ion au-
tour d 'une pièce de fe r , déve loppe d a n s ce métal un cou-
rant d'électricité, q u e l 'on peut d i r ige r ensu i t e à sa volonté 
au moyen d ' un fil conduc teur . C 'es t un m o y e n de p rodu i r e 
l'électricité sans faire u s a g e de l a pile. L'électr ici té a insi 
produite est de l 'électrici té di te d ' i nduc t ion . L'appareil 
électro-médical de Breton, l'appareil faradique de M. D u -
chenne de Boulogne, enfin l ' appa re i l p lus simple dont 
fait usage M. le docteur Br ique t à l ' hôp i t a l de la Cha-
rité pour le t ra i tement du r h u m a t i s m e , ne sont que 
des formes différentes de cette m a c h i n e généra t r i ce d 'é lec-
tricité. C'est d o n c l ' ancienne m a c h i n e de Clarke pe r f ec -
tionnée, dont M. F r a n c i s a fa i t u s a g e p o u r p rodu i r e le cou-
rant électrique. 

Voici comment on procède p o u r p r a t i q u e r l ' ext rac t ion 
d'une dent s o u s l ' inf luence du c o u r a n t électr ique. L 'une 
des extrémités du fil de cu ivre r e p r é s e n t a n t l ' u n des pôles 
de l 'appareil , est a t tachée à la c lé ou à la pince qu i doit 
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se rv i r à ex t r a i r e l a d e n t . L a m a i n de l ' o p é r a t e u r es t garnie 
d ' u n e étoffe de soie p o u r l ' i so ler et a r r ê t e r le p a s s a g e du 
c o u r a n t . L ' e x t r é m i t é d e l ' a u t r e fil, qu i r e p r é s e n t e le second 
pô le , est t e n u e d a n s l a m a i n d u pa t i en t . Q u a n d le dentis te 
v ien t à a p p l i q u e r l a c l é o u la p ince s u r l a den t à ex t ra i re , 
le c o u r a n t é l ec t r i que e s t é tabl i : il p a r c o u r t t o u t 1« co rps 
d e l ' ind iv idu , p u i s q u e l ' u n des pô les s ' a p p u i e s u r sa den t et 
l ' a u t r e pôle d a n s sa m a i n . Dès q u e le c o u r a n t e s t é tabl i , 
l ' o p é r a t e u r doi t p r a t i q u e r l ' ex t r ac t ion ; c a r u n c o u r a n t p r o -
longé sera i t d o u l o u r e u x e t t r è s -d i f f i c i l e à s u p p o r t e r p a r le 
pa t i en t . C'est p o u r ce l a , c o m m e n o u s le d i r o n s p l u s l o i n , q u e 
l ' on a fa i t u s a g e e n A n g l e t e r r e d ' u n e péda l e i so lante qui 
n ' e s t m i se en action p a r le den t i s t e q u ' a u m o m e n t de l ' opé -
r a t i o n , af in d ' a g i r i n s t a n t a n é m e n t . 

L ' i nven t eu r a s s u r a i t q u e l o r s q u e le c o u r a n t é lec t r ique 
t r ave r se de cet te m a n i è r e le c o r p s de l ' i nd iv idu , l ' a p p a r e i l 
den t a i r e devient i n s e n s i b l e à la d o u l e u r de l ' ex t r ac t ion . 

Tel les s o n t l e s a s s e r t i o n s que M. F r a n c i s m i t en a v a n t 
en 1858, d e v a n t s e s c o n f r è r e s d ' A m é r i q u e . Ce q u i l eu r 
d o n n a que lque i m p o r t a n c e , c ' es t q u e le sous-comité des 
sciences et des arts, q u i e s t a t t a c h é à l ' I n s t i t u t de P e n s y l v a n i e , 
a y a n t r épé t é l e s e x p é r i e n c e s de M. F r a n c i s , fit à cet é g a r d 
u n r a p p o r t f a v o r a b l e . U n g r a n d n o m b r e d e den t i s tes et de 
médec ins a m é r i c a i n s , e n t r e a u t r e s MM. W i l s k i s o n , H o w a r d 
R a n d , F . Pea le , A i t k e n Meigs , P . W i l l i a m s , P . P r e t e r r e 
(de l a Nouve l l e -Or l éans ) , E . P r e t e r r e et A. P r e t e r r e (de 
N e w - Y o r k ) , firent a l o r s l ' e s s a i d e ce m o y e n et en r e t i r è -
r e n t q u e l q u e s r é s u l t a t s a v a n t a g e u x . 

L e 14 s e p t e m b r e 1 8 5 8 , u n den t i s t e de P a r i s , M. Georges , 
écrivit à n o t r e A c a d é m i e de m é d e c i n e p o u r lui f a i r e c o n -
na î t r e les fa i t s d o n t il s ' a g i t , e t , d a n s la séance s u i v a n t e , 
u n a u t r e den t i s t e de P a r i s , M. A . P r e t e r r e , écr ivi t de s o n 
côté à la m ê m e A c a d é m i e p o u r p r o p o s e r ce r t a ines m o d i -
fications à l ' i n s t r u m e n t et a u m o d e opé ra to i r e employés 
p a r les c h i r u r g i e n s a m é r i c a i n s . 

Mis en demeure d e cette m a n i è r e d e s ' o c c u p e r de cette 
nouvelle mé thode , les c h i r u r g i e n s d e P a r i s en firent l ' essa i , 
et dans l a séance d u 12 oc tobre 1 8 5 8 , l 'Académie de m é -
decine reçu t communica t ion d u r é s u l t a t des expér i ences 
dues à MM. R o b e r t , Velpeau , F o l l i n , e t c . Voici ce q u e 
l'on t rouve cons igné dans le b u l l e t i n d e s s é a n c e s de cet te 
Académie, à p r o p o s des e x p é r i e n c e s q u i f u r e n t fa i tes p a r 
M. R o b e r t , d ans son service d e l ' H ô t e l - D i e u , avec l ' a ide 
et par les soins de M. le d o c t e u r M a g i t o t , q u i s ' é ta i t c h a r g é 
de faire fonc t ionner l ' appare i l é l e c t r i q u e . 

L'un des pôles d u couran t é t a i t p l a c é d a n s l a m a i n d u 
pat ient ; l ' au t r e étai t mis en c o n t a c t avec l ' i n s t r u m e n t 
destiné à saisir la den t (la clef d e G a r a n g e o t ) , don t le 
manche était e n t o u r é d ' u n t i s s u d e so ie , p o u r i so le r la 
main de l ' opé ra teu r . Le c o u r a n t é l e c t r i q u e é ta i t f o u r n i p a r 
l 'appareil de M. Duchenne , de B o u l o g n e . 

Les deux p remiè re s é p r e u v e s f u r e n t c o m p l è t e m e n t n é -
gatives ; il y eu t a u t a n t de d o u l e u r , s i n o n p l u s , q u e si 
l'on n 'eût pas employé l ' a p p a r e i l é l e c t r i q u e . Mais q u a t r e 
furent f a v o r a b l e s , car les m a l a d e s n ' a c c u s è r e n t a u c u n e 
sensation dou loureuse . E n f i n , d e u x a u t r e s expér iences 
restèrent dou teuses . 

Ainsi , s u r h u i t expér iences t e n t é e s p a r M. R o b e r t , à 
l'Hôtel-Dieu, qua t r e avaient été h e u r e u s e s , d e u x c o n t r a i r e s 
et deux douteuses . 

M. Magitot fit ensu i t e , d a n s l e se rv ice c h i r u r g i c a l de 
M. Nélaton, d e u x essa is qu i o n t é té r a p p o r t é s d e l a m a -
nière su ivante p a r u n t émoin o c u l a i r e , M. le p r o f e s s e u r 
Moreau. 

Le premier essa i f u t fa i t s u r u n i n t e r n e de l ' h ô p i t a l , 
qui ressent i t de l a \dou leur p e n d a n t l ' o p é r a t i o n ; le second 
essai por ta s u r u n h o m m e qu i s ' é t a i t s o u m i s dé jà p l u s i e u r s 
fois à l 'avuls ion des den t s . Ce d e r n i e r a f f i r m a qu ' i l ex is -
tait une g r a n d e différence e n t r e l a d o u l e u r q u ' i l vena i t de 
ressentir et celle qu ' i l avai t é p r o u v é e a n t é r i e u r e m e n t . 



Tandis que n o t r e Académie de médecine abandonnait 
l 'examen de cette q u e s t i o n , elle cont inuai t d 'être agitée à 
l ' é t r anger . Le Médical Times du 16 octobre 1858 donna le 
détail d ' u n e séance d u Collège des dentistes de Londres , où 
elle f u t sé r ieusement d i scu tée . 

L ' A t h e n x u m anglais a décr i t en ces ternies l 'appareil 
qui f u t mis en u s a g e p a r les dentistes de L o n d r e s , et qui 
const i tue u n pe r fec t ionnement de l 'apparei l employé par 
M. F r a n c i s , à Ph i l ade lph ie . Ce perfec t ionnement consiste 
dans l ' emploi d ' u n e péda le isolante placée s u r le t rajet 
d u cou ran t é l ec t r ique , e t q u i , mise en r a p p o r t , à la vo-
lonté de l ' o p é r a t e u r , avec le fil c o n d u c t e u r , pe rme t à 
celui-ci d 'é tabl ir ou de suspendre ins tan tanément le 
courant . 

« Une des extrémités du fil de cuivre qui conduit le courant 
électrique est attachée, dit Y Athenxum anglais, à la clé ou à la 
pince du dentiste; la seconde extrémité est fixée à une poignée 
métallique que le patient t ient dans sa main. En arrivant au 
contact" de la dent-, l ' instrument ferme le circuit, et le cou-
rant passe instantanément. Le fil attaché à la clé doit être 
lié à une pédale faisant fonction d'interruption, de sorte que 
l 'opérateur, par un simple mouvement de son pied droit, puisse 
établir ou interrompre le circuit. L'avantage de cette disposi-
tion est de permettre d'introduire et d'installer l ' instrument 
dans la bouche sans courir le risque de déterminer un choc 
électrique par le contact des lèvres, des joues ou de la langue. 
Un trou percé à l'extrémité gauch'e de la clé, et dans lequel 
s 'engage l 'extrémité effilée du fil conducteur, permet de sub-
stitueArès-rapidement une clé à l 'autre quand il survient 
quelque accident. » 

Le résu l ta t de l a séance tenue au Collège des dentistes fu t 
t rès-défavorable à l 'anesthésie galvanique. M. M a t h e w s , 
prés ident de cette r é u n i o n , n 'hés i ta pas à conclure des 
expériences auxquelles il s 'étai t l ivré, que le galvanisme 
avai t modifié quelquefois la sensat ion produi te p a r l 'extrac-
tion des den t s , ma is q u e jamais la douleur n 'avai t été 

abolie. Selon ce ch i ru rg ien , l o r s q u e les par t ies molles qu i 
entourent la dent sont enf lammées et douloureuses , le 
galvanisme augmen te les souf f rances de l 'opérat ion. La 
conclusion générale f u t que l e ga lvan i sme agi t seulement 
en produisant u n e diversion à la d o u l e u r , m a i s non l ' i n -
sensibilité. 

L'opinion à laquelle on s 'é tai t a r r ê t é en Angle ter re , en 
1858, dans cette r éun ion de den t i s tes , est auss i celle qu i 
a bientôt prévalu en F rance . En 1 8 5 9 , p lus ieurs c h i r u r -
giens de P a r i s se sont appl iqués à p o u r s u i v r e les mêmes 
essais, qu i se sont m o n t r é s généra lement i n f r u c t u e u x , 
en ce sens que la douleur p r o v e n a n t du passage du 
courant é lec t r ique , para issa i t a u x malades p lus pén ib l e , 
ou tout auss i pén ib le , que celle que provoque ordinai-
rement l 'avulsion dentaire . On n e peut guère ci ter que 
M. le docteur More l -Laval lée , q u i , ayan t répété cette 
opération dans son service de l ' hôp i t a l Sain t -Antoine , 
assisté d ' un dent is te de P a r i s , M. Bygrave , en ait obtenu 
quelques résu l ta t s favorables e t n ' a i t pas hési té à le r e -
commander. Cette opinion, toutefois , est restée sans écho, 
et l 'emploi de l 'électricité d a n s l ' avuls ion des dents est 
un moyen abandonné a u j o u r d ' h u i . 

La maladie des roseaux. 

La maladie des roseaux est u n chapi t re nouveau de 
l 'histoire, t rop l o n g u e , h é l a s ! des maladies des ou-
vriers. L ' au t eu r de ce chap i t re nouveau à a jouter à 
l'ouvrage de Ramazzini su r les Maladies des artisans, 
est M. E . Maur in , in te rne des h ô p i t a u x de Marse i l l e , 
qui a consigné ses observat ions d a n s la Revue théra-
peutique du Midi. La maladie décr i te p a r M. E. M a u -
rin est une dermatose, ou affect ion de la p e a u , qui a t t a -



que les vanniers de la P rovence occupés au maniement 
et au t ravai l des ro seaux . 

Les roseaux employés à Marsei l le p o u r faire les l am-
bris destinés à revêt ir les p la fonds , appa r t i ennen t à l 'es-
pèce connue des botanis tes sous le npm d ' a rundo donax. 
Cette p l an t e , t r è s -commune en Provence , croît s ans cul-
ture dans les endroi ts c h a u d s et h u m i d e s . Les roselières 
sont tondues chaque a n n é e ou tous les deux a n s , et les 
roseaux mis en gerbes sont conservés d a n s un endroi t sec, 
exposé au soleil et bien aéré ; que lque t e m p s ap rès on les 
expédie à des vann ie r s spécia lement appelés cannissiers, 
du mot canne, qu i signifie roseau en provença l . 

Ces roseaux ou cannes son t dépouil lés p a r des ou-
v r i e r s ; ensui te des f e m m e s les mouil lent et les r ompen t , , 
suivant leur l o n g u e u r , à l ' a ide d ' un mail let ; en f i n , on 
les façonne en l ambr i s . 

Après des f ro ids i n t e n s e s , il appara î t s u r les extré-
mités gelées des ro seaux u n e mois i ssure no i r â t r e (mue,or 
embolus, L in . ) ou ve r t e (mucor viridescens, L i n . ) , dont 
le contact p rocure a u x ouvr i e r s quelques r a r e s bou-
tons su r le visage. Mais s i les roseaux ont été entassés, 
après leur coupe , dans u n lieu é t r o i t , h u m i d e , peu ven-
tilé et peu accessible à l a l u m i è r e , ou bien s ' i ls reçoivent 
les eaux pluviales , il a r r i v e souvent qu ' i ls en t ren t en 
fe rmenta t ion et q u ' u n e pouss i è re b lanche couvre leurs 
feuilles. 

Cette pouss ière b lanche p e u t auss i se développer sans 
cause appréciable ; les r o s e a u x de cer ta ines localités 
semblent même y ê t re p l u s su je t s : on cite entre autres 
ceux de Sa in te -Maxime, à v ing t k i lomètres de Saint -
Tropez. 

Or, les canniss iers ont r e m a r q u é que le contac t de cette 
poussière blanche occas ionne u n e maladie part icul ière, 
qu ' i ls appellent maladie des roseaux. 

On comprend que la p o u s s i è r e blanche des roseaux 
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puisse déterminer cer ta ines a l té ra t ions p a r son con tac t 
avec les part ies dénudées du corps , c a r u n e parcel le de ce t te 
poussière déposée s u r la l angue , y p rodu i t u n e sensat ion et 
même un véritable effet de b r û l u r e . L 'observa t ion m i c r o -
scopique a fait reconnaî t re que cette mat iè re consis te en u n e 
végétation microscopique, composée de cellules et de s p o -
res reproducteurs . Cette mois i ssure , mise en contac t avec 
une partie du corps , y détermine des effets m o r b i d e s 
qui varient en ra ison de l ' é tendue des su r faces avec l e s -
quelles elle est en contact . 

M. E. Maurin décri t d a n s son mémoi re t o u s les c a r a c -
tères de cette maladie , qui consiste tout à la fois en u n e 
altération locale de la peau et en u n éta t morbide* g é -
néral. Il fait connaî t re le t ra i tement à opposer à cet te 
affection spéciale aux ouvr ie rs v a n n i e r s ; ma is il i n -
siste sur tout , et avec ra ison, su r les disposi t ions à p r e n -
dre pour en prévenir l ' invasion. Ces précau t ions cons i s -
teraient à modifier le sys tème actuel employé pour le 
travail des roseaux . Les conseils donnés à ce propos p a r 
M. E. Maurin, sont d ' au tan t p l u s ut i les à ment ionner q u e 
la Provence n 'est pas la seule contrée où l 'on se livre à ce 
genre de travail . S u r les côtes d 'I tal ie e t s u r celles d 'Espa -
gne, les roseaux sont employés comme maté r i aux d ' a m e u -
blement, et les ouvr iers cannissiers doivent être nécessa i -
rement suje ts dans ces p a y s à la même affection. 

Il ne serait p a s difficile, selon M. E. Maur in , de r e n d r e 
ce métier sa lubre . L 'act ion de l ' eau suff i t , d ' ap rè s cet o b -
servateur, pour dé t ru i re la mois i ssure des roseaux . P o u r 
éviter tout accident aux ouvriers qui les manien t , on n ' a u -
rait donc qu'à laisser sé journer quelque t e m p s les roseaux 
dans l'eau avant de les dépouil ler . 

Selon M. Maurin , on devrai t établir dans chaque atelier 
de vannerie, des réservoirs d 'eau courante où l'on ferai t 
tremper les roseaux, et où les ouvr iers pourra ient se l i -
vrer à des ablutions fréquentes . 
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Moyen facile d'extraire les corps étrangers des paupières. 

Nous par lons r a r emen t d 'opérat ions chi rurgicales ; mais 
les peti ts moyens pra t iques qui sont à la por tée de tous, 
et qu i remédient , s u r l ' heure , à des accidents auxquels cha-
cun est exposé, n e nous semblent p a s indifférents à m e n -
t ionner . Nous d i rons donc u n mot d ' un moyen fo r t simple 
pour ex t ra i r e , s ans le secours d ' a u c u n i n s t r u m e n t , les 
corps é t rangers qu i s ' engagent sous la paupiè re supérieure 
et y demeurent par fo is re tenus for t long temps . Au lieu de 
fa i re , selon l 'usage , la recherche de ce co rps é t r anger en 
renversan t la p a u p i è r e , de passe r u n e bague ou tout 
au t re corps en t re les paupières , moyens qu i i r r i tent l'œil 
et demeureu t souvent sans résul ta t , M. le docteur Léon 
Renard , médecin a ide -ma jo r de l ' u n de nos régiments 
de ligne, recommande le moyen suivant , qui peut dispenser 
de tous les au t res . 

La paupière supér ieure é tan t saisie, p r è s de ses angles 
interne et ex terne , avec le pouce et l ' index de l ' une et l 'au-
t re m a i n , on l 'a t t i re légèrement en avant e t on l 'abaisse 
immédiatement aussi bas que possible su r la paup iè re in-
fér ieure ; on la maint ient ainsi p e n d a n t u n e minu t e envi-
r o n , en ayant bien soin d 'empêcher la sort ie des larmes. 
Lorsque , après ce t e m p s , on laisse r e p r e n d r e sa posit ion à 
la paupiè re supér ieure , u n flot de l a rmes a en t ra îné le petit 
corps é t ranger ; on le r e t rouve s u r le bo rd l ibre de la pau-
p ière infér ieure, ou s u r u n cil, ou s u r la peau de la pau-
pière et de la joue . 

I l est facile d 'expl iquer ce qui se passe sous l a paupière 
supér ieure pendant cette pet i te opérat ion. P a r l 'effet de 
l 'abaissement considérable de la paup iè re supér ieure et de 
la rotat ion du globe oculaire, le pli conjonct ival supér ieur 

La poudre désinfectante de MM. Corne et Demeaux. 

n'existe p lus , les muquet ises oculaire et palpébrale , tou t à 
l 'heure en contact , sont écartées l 'une de l ' au t re et f o rmen t 
la voûte d 'une cavité dont la base est la pa r t i e supér ieure 
et antér ieure de la paupiè re infér ieure . Cette cavité, qu 'on 
a le soin de bien clore, se r empl i t de l a rmes qui , fa isant 
fonction d 'une in jec t ion , dé tachent de la muqueuse le 
corps é t r ange r . S'il est p lus lourd que le l iquide lacrymal , 
il tombe immédia tement su r le bo rd de la paup iè re i n f é -
rieure ; s inon, il est en t ra îné p a r le l iquide a u momen t où 
l'on abandonne subi tement la paupiè re supé r i eu re . 

Les t r avaux de médecine doivent se m e s u r e r , non au 
brui t qu ' i ls peuvent faire d a n s le monde scientif ique ou 
extra-scientif ique, m a i s à l eur valeur réelle. D 'après ce 
principe, nous passe rons r ap idemen t su r la poudre dés in -
fectante de MM. Corne et Demeaux , bien qu 'e l le ait occupé 
pendant p lus ieu r s mois de l ' année 1859, les académies 
et les j o u r n a u x , scientif iques ou non . On peut app l i -
quer à cette p ré tendue découver te le t i t re d 'une pièce de 
Shakspeare : Beaucoup de bruit pour rien. En effet, ap rè s 
avoir rempl i les cent bouches de la publicité, elfe est 
retombée iner tement , de t ou t le poids de sa nulli té e t 
de son insignifiance. Les essa is tentés dans les hôpi taux 
pour la désinfection des plaies p a r la poud re Corne e t 
Demeaux, sont a u j o u r d ' h u i complè tement abandonnés ; au -
cun prat icien, n i en ville n i d a n s les hôpi taux, n 'en fai t 
le moindre usage. Quant à l ' employer comme désinfectant 
des fosses d 'a isance, on y songe encore moins . Sans en 
avoir l ' agréable p a r f u m , cette poud re a donc vécu ce que 
vivent les roses . 

Et comme n o u s al lons le vo i r , c 'était jus t ice . 
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La poudre Corne et Demeaux , composée de p lâ t re et de 
2 p. 0/0 de g o u d r o n de houille (en angla is , coal-tar), a été 
présentée comme jou i s s an t de deux propr ié tés : désinfec-
te r les fosses d ' a i sance et les l ieux i n f e c t s , et assainir les 
plaies 

En ce qui touche le p remie r point , c 'était une véritable 
dér is ion que de p r o p o s e r de fixer, au moyen du plâtre, 
les p rodu i t s fe r t i l i sa teurs con tenus d a n s les l iquides des 
fosses d 'a isances . Qui ignore , en effet , que le p lâ t re ab-
sorbe d ' énormes quan t i t é s d 'eau , et que, dès lors , on ne 
pour ra i t songer à j e t e r d a n s ces fosses du p lâ t re qui, 
fixant 30 ou 40 fois son poids du l iquide , r e n d r a i t le t rans-
po r t de ces m a t i è r e s onéreux au delà de toute mesure? Il 
était donc imposs ib le de m e t t r e à p rof i t cette première 
propriété . Les h o m m e s qui sont employés à vider les fosses 
d 'a isance, ne r e d o u t e n t rien tan t que la p résence du plâ-
t r e au milieu des l iqu ides qu ' i l s ont à t r a n s p o r t e r . 

La désinfection d e s plaies est u n e applicat ion du même 
composé dont l 'u t i l i té est mo ins contes table . Mais les in-
convénients que p r é s e n t e l 'emploi d ' un topique pul -
vérulent , l ou rd et compac te , su r u n e plaie douloureuse , 

•l ' insignifiance de ce t te opéra t ion , vu le bien pet i t nombre 
de cas où i l est nécessa i re d 'y avo i r r ecours , enfin la su-
périori té que p résen ten t p o u r r empl i r la m ê m e indicat ion, 
une vingtaine de s u b s t a n c e s depuis longtemps connues , et 
que l 'on négl ige seu lemen t pa rce que les cas de les em-
ployer sont fo r t r a r e s , toutes ces c i rcons tances réunies 
mon t ren t le peu d 'u t i l i té réelle de cette deux ième pro-
priété de la p o u d r e Corne et Demeaux 

1. Les inconvénien ts p r a t i q u e s de l ' emploi d u p lâ t re m é l a n g é de 
goudron pour l ' a s sa in i s semen t des plaies f é t i de s , r e s so r t en t suff isam-
m e n t des essais d ' un obse rva t eu r impar t ia l e t dés in té ressé q u i , pour 
s 'édifier sur cet te q u e s t i o n , s 'est l iv ré , à l 'hôpi ta l des I n v a l i d e s , à des 
expér iences a t ten t ives e t m inu t i eu se s . Le m ê m e ch i ru rg i en a pu se 
convaincre d 'a i l leurs , d a n s le cours de ces essais , que l a p o u d r e dés in -
fec tante de MM. Corne e t Demeaux n ' ag i t poin t en d é t r u i s a n t , en 

Nous devons a jou te r que MM. Corne et Demeaux, l ' un 
vétérinaire à Libos ( L o t - e t - G a r o n n e ) , l ' au t re médecin à 
Puy-Levêque (Lot), ont été c o n s i d é r é s bien à tort comme 
les inventeurs de cette m i x t u r e . Les p ropr ié tés désinfec-

anéantissant l 'odeur des plaies f é t i de s , m a i s s e u l e m e n t en l eu r subst i -
tuant une au t re odeur : celle du g o u d r o n d e houi l le . Voici le texte 
de la communica t ion fa i te à l ' A c a d é m i e des s c i ences , le 5 septem-
bre 1859, par M. le docteur B o n n a f o n t , e t e x t r a i t e t ex tue l lement des 
Comptes rendus de cette académie. 

a Sur l ' invitation de M. F a u r e , m é d e c i n e n chef de l 'Hôtel impér ia l 
des Inval ides , la poudre de coal-tar e t d e p l â t r e , p r é p a r é e pa r les soins 
de M. Langlois , pharmac ien en c h e f , s e lon la f o r m u l e donnée par 
M. Velpeau a été expér imen tée à l a salle de la Valeur sur plusieurs 
blessés.... Afin de d o n n e r à ces e x p é r i e n c e s les ga ran t i e s de vérité 
que M. F a u r e et moi dés i r ions , il f u t p r e s c r i t à tous les ch i ru rg i ens 
de garde d ' inscr i re su r l eu r r a p p o r t les r é s u l t a t s des p a n s e m e n t s d u 
soir, ainsi que les p h é n o m è n e s qu ' i l s a u r a i e n t observés ; ces observa-
tions prises success ivement pa r tous les m é d e c i n s de l 'hôtel , jo in tes 
à celles que M. Bonnafont p r e n a i t l u i - m ê m e à chaque p a n s e m e n t d u 
matin, du ran t u n e période de t r e n t e - d e u x j o u r s , n o u s ont paru suff i -
santes pour fo rmule r u n j u g e m e n t s u r c e m é l a n g e : ma i s af in d ' ab rége r 
et pour ne pas r é p é t e r ce qui a é té d i t à ce s u j e t depu i s l ' in téressante 
communication de M. Velpeau, n o u s c r o y o n s pouvoir r é s u m e r les ex-
périences faites dans n o t r e service p a r les conclus ions su ivantes : 

I o La poudre de coal-tar e t de p l â t r e a la p ropr ié té incontes table de 
détruire ou de masquer l ' odeur qui s ' e x h a i e des p l a i e s ; 

2° Le degré d 'action de ce m é l a n g e est e n raison inverse de la q u a n -
tité de suppurat ion produi te d ' u n p a n s e m e n t à l ' a u t r e ; 

3° Cette poudre n e possède q u e p e u o u p o i n t de p ropr ié tés absor-
bantes. La preuve en est que si on e n app l ique u n e couche u n peu 
épaisse su r u n e plaie ou ulcère f o u r n i s s a n t u n e suppu ra t i on abondante , 
celle-ci, après avoir imbibé l a c o u c h e d e p o u d r e la p l u s i m m é d i a t e -
ment en contac t avec e l l e , r end le m é l a n g e i m p e r m é a b l e , et le res te 
du pus sécré té d e m e u r e ainsi c lo î t r é d a n s l a plaie. P e n d a n t que ce 
phénomène se passe à l ' i n t é r i eu r , l e r e s t a n t de la poudre et le l inge 
à pansement qui la recouvre c o n s e r v e n t l e u r séche resse . 

4" Quand on renouvelle le p a n s e m e n t d a n s les condi t ions qui précè-
dent, l 'odeur du coal-tar est l a seu le q u i d o m i n e d ' a b o r d ; mais aus -
sitôt que la poudre est e n l e v é e , l a s u p p u r a t i o n qu 'on t rouve accumulée 
sur la plaie n ' a pe rdu que p e u ou p o i n t d e son o d e u r . Cette observation 
a pu être faite et vérifiée p lu s i eu r s f o i s , m a i s b e a u c o u p mieux au 
pansement d u m a t i n qu ' à celui du so i r . Cette d i f fé rence s 'explique pa r 
l'intervalle qui existe e n t r e c h a c u n d ' e u x . 

5° Si on n ' a pas m i s u n e couche suf f i san te de p o u d r e , ou que l a 
suppurat ion soit assez abondan te p o u r l a t r ave r se r et pour imbiber l a 



tantes du goudron de houil le , découvertes p o u r la première 
fois pa r un modes te p h a r m a c i e n f rança i s , M. Siret , sont 
appliquées depuis bien des années en F r a n c e et en An-
gleterre . M. Mor ide , chimiste de Nantes , a publ ié dans les 
Comptes rendus de VAcadémie des sciences, une notice his-
tor ique d 'où il r é su l t e que ce m o y e n , breveté au nom de 
MM. Moride e t Coug, étai t exploité à Nantes et en Angle-
t e r r e avant le t r ava i l de MM. Corne et Demeaux, et que le 
goudron de houi l le se r t journel lement à Nan tes e t dans 
différentes villes de l 'Angleterre , à désinfecter les détritus 
p rovenan t du t r ava i l des abat to i rs et des t r ip iers , le sang 

charp ie e t le l inge d u p a n s e m e n t , il y a cela de r e m a r q u a b l e que le 
p u s qui a t raversé la couche de coal-tar n ' a p e r d u que for t peu son 
o d e u r spéci f ique, laquel le donne celle d e l à poudre t a n t que celle-ci 
n ' a pas é té mi se à découver t . 

6° Il résu l te de ce qui p récède que l 'odeur du p u s n 'es t nullement 
dé t ru i t e , ma i s s e u l e m e n t m a s q u é e p a r celle d u coa l - t a r ; ces deux 
odeur s n e se ra ien t d o n c , s'il est pe rmis de s ' expr imer a i n s i , que juxta-
posées . 

7° Tout m o d e de p a n s e m e n t d ' u n e plaie qui suppure abondamment , 
e t qui n e r éun i t pas les condi t ions essent ie l les d ' abso rbe r le pus au 
f u r e t à mesu re qu'i l e s t s éc ré t é , est e s sen t i e l l ement vicieux et diffici-
l e m e n t appl icable à u n g r a n d service de blessés , à causé de la néces-
s i té de renouveler t r o p souvent les pansement s . Or , on sai t combien, 
d a n s u n g r a n d service mi l i ta i re , e t en c a m p a g n e s u r t o u t , il est. diffi-
cile de panser deux fois s e u l e m e n t les blessés dans les vingt-quatre 

' / h e u r e s . 

8° Comme tou tes l e s p o u d r e s , celle de coal- tar ex ige en outre un 
cer ta in t e m p s pour ê t r e enlevée des surfaces de la p la i e , et rend ainsi 
les p a n s e m e n t s p lus l o n g s ; c 'est encore là u n inconvén ien t qu i mérite 
d ' ê t r e pr i s e n sér ieuse considérat ion p o u r le cas s u r t o u t o ù le médecin 
a p lus ieurs malades à panse r dans u n t e m p s d o n n é : il f au t noter 
c e p e n d a n t q u e le m é l a n g e de coal tar e t de p l â t r e s 'enlève bien plus 
fac i l ement q u e les au t res mé langes pu ru l en t s . 

9° La poudre de coaltar a cela de c o m m u n encore avec toutes les 
poudres carboni fè res , qu 'e l le salit ce qu'elle t o u c h e , et en lève ainsi 
aux p a n s e m e n t s tou t ca rac tè re de p ropre té — 

10° Quant à l 'act ion de ce topique sur les sur faces u lcé rées , bla-
f a rdes , elle est i ncon tes t ab lemen t sa lu ta i re ; mais il serait difficile, 
d ' après les essais fai ts aux Inval ides , d 'assurer que cet te propr ié té fût 
supé r i eu re à celle des poudres s imples ou composées , employées de-

. p u i s l ong t emps d a n s les m ê m e s cas. » 

pris aux abat toirs e t q u i d o i t ê t r e exporté dans des usines pour 
le faire servir à la compos i t ion des engrais , etc. M. Cal-
ver t , chimiste ang la i s , a m ê m e publ ié dans les Comptes 
rendus de l 'Académie des sciences de Pa r i s , des observat ions 
pra t iques in téressantes s u r les différentes espèces de gou< 
dron de houille qu ' i l f a u t choisir p o u r l 'usage désinfectant, 
A Marseille, M. Rays sac exploite l 'application à l 'agr icul-
ture et à la désinfect ion, d u mélange qu'i l a fai t breveteï 
le 13 décembre 1858, et qu i est composé de goudron de 
houille et de p lâ t re . D ' u n a u t r e côté, M. le docteur Bonna-
font, dont nous avons r a p p o r t é p lus h a u t les expériences, 
a adressé à l 'Académie de médecine un au t re travail 
ayant p o u r t i t re : Note sur la découverte du mélange désin-
fectant de poudre et de coal-tar, improprement nommé 
poudre Corne et Demeaux. Dans cette note, M. Bonnafont 
établit avec toute l 'évidence possible, qu 'un médecin d ' un 
grand mér i te , mor t il y a peu d 'années , Bayard , élève d'O-
bvier (d'Angers), p r o p o s a en 1846 à la Société d'encoura-
gement, d a n s u n m é m o i r e qui f u t honoré d 'une médaille 
d 'argent , ce même m é l a n g e de goudron de houil le et de 
plâtre comme dés infec tan t . En voilà p lus qu'i l n ' en fau t 
pour établ ir combien peu on sera i t fondé à a t t r ibuer à 
MM. Corne et Demeaux la découverte des propr ié tés dés in-
fectantes du g o u d r o n de houi l le ou du mélange de p lâ t re 
et de goudron . 

Quels qu 'en so ient l e s p r e m i e r s au t eu r s , c 'était là , du 
reste , u n e bien chétiVe invent ion , e t l 'on éprouve quelque 
tristesse à vo i r que l ' o n ai t pu r éuss i r à occuper si l o n g -
temps le publ ic d ' u n s i mince su je t , quand les p lus r e -
marquables t r a v a u x , d a n s les sciences pu res ou appliquées, 
demeurent si souven t i m p u i s s a n t s à t r iompher de l ' ind i f -
férence des académies . Si elle n ' eû t pas eu la fo r tune de 
t rouver le p a t r o n a g e élevé de M. Velpeau, la poudre du 
vétérinaire de L o t - e t - G a r o n n e ne serait p a s sort ie u n in-
stant de l 'oubli où el le g î t à cette heu re . 



il 

De l ' in t roduct ion des m é d i c a m e n t s d a n s le lai t des an imaux . 

A différentes époques, les médecins ont été séduits par 
l ' idée d 'adminis t rer les méd icaments aux j eunes enfants 
malades pa r l ' in te rmédia i re du lai t d 'une nourr ice . Sous 
l 'empire de vagues p réoccupa t ions vi tal is tes , on aimait à 
se pe r suader que p e n d a n t l eur passage à t r ave r s les fluides 
et les t issus de l 'économie, les médicaments , avant de s'in-
corporer au lait , r ecevra ien t p a r la secrète action des for-
ces organiques , une so r t e d 'exaltat ion de l eu r s ve r tus , ou 
bien encore éprouvera ien t u n commencement d 'assimila-
tion qui les r endra i t p l u s faciles à suppor t e r pa r les faibles 
organes digestifs des en fan t s du premier âge. Mais l 'expé-
rience et la p ra t ique on t rédui t à bien peu de chose cette 
heureuse p ré sompt ion . Il serai t p resque impossible de 
citer u n cas de g u é r i s o n d ' un j e u n e , e n f a n t syphil i t ique 
t ra i té pa r la méthode indirecte, c 'es t -à-dire recevant les 
médicaments pa r l ' in te rmédia i re du lai t de sa nourr ice , 
soumise seule à l ' inges t ion des m e r c u r i a u x . I l était assez 
difficile d 'a i l leurs , de t r o u v e r une f emme qui vou lû t se sou-
met t re , au lieu et place de son nour r i s son , à u n t ra i tement 
qui pouvai t , dans bien des cas, lu i être nuis ible . Cette mé-
thode avait en outre l ' inconvénient de ne pouvoi r s ' app l i -
quer que pendant la lac ta t ion ; o r , les en fan t s à la mamelle 
ne sont pas les seuls ma l ades dont les o rganes digestifs 
aient besoin d 'être m é n a g é s . Cette man iè re d 'adminis t rer 
les médicaments a u x enfan t s était d o n c demeurée s té-
r i le . 

C'est alors que se p r é s e n t a une idée inf iniment p lus heu-
reuse ; c 'était de subs t i t ue r , p o u r ce mode d 'administrat ion 
des médicaments , le la i t des a n i m a u x au lait de la femme, 
c 'es t-à-dire de s o u m e t t r e des vaches , chèvres ou brebis à 

un régime médicamenteux qu i i n t r o d u i r a i t d a n s leur lait 
les substances actives, et de fa i re ensu i t e p r e n d r e aux 
jeunes malades ce lait ainsi c h a r g é ar t i f ic ie l lement de l ' a -
gent thérapeutique. C'est en 1836 q u e , d ' u n e p a r t , M. L e -
breton, médecin-accoucheur , et d ' a u t r e p a r t , M. Biett, 
pathologiste bien connu p a r ses belles é t u d e s s u r les mala-
dies de la peau, commencèrent , c h a c u n de son côté, des 
essais dans cette direct ion. M. Biet t fit ses expériences 
çur des chèvres, mais il n 'ob t in t a u c u n r é s u l t a t b i en posi-
tif. M. Lebreton, avec l 'ass is tance ch imique de M. Pe l igot , 
poussa u n peu plus loin ce g e n r e de r e c h e r c h e s . 

Trois ans après, pa ru t su r le m ê m e s u j e t u n t r ava i l de 
MM. Chevallier et Osian H e n r y . Ces d e u x chimis tes , à la 
suite d 'un t r è s -g rand n o m b r e d ' a n a l y s e s , cons ta tè ren t 
dans le la i t des animaux la p résence de p lu s i eu r s m é d i c a -
ments que l 'on avait mêlés à l eu r r é g i m e a l imenta i re . 
L'iode, le sel mar in , le b ica rbona te de soude , le su l fa te de 
soude, les sels de fe r , se m o n t r a i e n t en p r o p o r t i o n notable 
dans le lait des vaches et des ânesses auxque l l e s on avait 
fait ingérer ces médicaments . 

Mais, pa r suite de ces expér iences , les a n i m a u x avaient 
beaucoup souffert , et que lques-uns ava ien t succombé . La 
question la p lus impor tan te étai t a ins i d e m e u r é e n o n réso-
lue, car ici le point essentiel é tai t de fa i re s u p p o r t e r sans 
accident aux animaux l ' ingestion des m é d i c a m e n t s . S'il 
fallait sacrifier u n ou p lus ieu r s a n i m a u x p o u r fa i re passer 
les médicaments dans leur lai t , i l est évident que bien peu 
de malades pourra ient se p e r m e t t r e u n t e l l uxe , et que la 
méthode n 'existerait pas dans ses condi t ions p r a t i ques . 

C'est ce dernier problème q u e M. le doc teur Labourde t te 
a abordé en 1845 et qu ' i l est p a r v e n u à r é s o u d r e complè-
tement, toutefois après p lus de dix ans d 'essa is , qui ont 
nécessairement entra îné de g r a n d s f r a i s p o u r le pat ient 
expérimentateur. 

Faites dans les étables de P a r i s et de la banl ieue , les 
2% 



premières expér iences de M. Labourdet te n 'avaient donné 
que de f o r t t r i s tes résul ta t s : vaches et chèvres soumises, 
ma lg r é les p lus ingénieux artifices, à l 'administrat ion de 
l ' iodure de po ta s s ium, succombaient ou perdaient entiè-
r e m e n t et déf ini t ivement leur la i t . 

Après dix-hui t de ces onéreux échecs, M. Labourdette 
p e n s a que les mauva i ses condit ions hygiéniques des éta-
bles de P a r i s et de la banlieue entra ient p o u r beaucoup 
d a n s la cause des insuccès qu'i l avait éprouvés, et il réso-
lu t de t r a n s p o r t e r cette expér imentat ion à la campagne. Il 
al la s 'é tabl i r aux envi rons de Rouen , dans u n des meil-
l eu r s p â t u r a g e s de la Normandie ; c 'est là que sa persévé-
rance devai t ê t re récompensée . 

« Aujourd'hui, dit M. Bouley, dans un rapport présenté à 
l'Académie de médecine au mois d'avril 1859, dans une petite 
exploitation rurale, située au milieu d'excellents pâturages, 
renfermant une maison d'habitation, une laiterie et des etables 
remarquables, par leur exquise propreté, sont entretenus plu-
sieurs animaux jouissant de la plus exubérante santé, et qui 
fournissent pendant des mois, des années même, les uns du 
lait iodé, les autres du lait chloruré, du lait arsémque, du lait 
mercuriàlisé C'est après une expérimentation de quatre années 
dans ces conditions favorables qu'il est venu, en 1856, vous en 
faire connaître les résultats. » 

Ce qui ' do i t le p lus intéresser nos lec teurs dans cette 
quest ion, c 'est la connaissance des moyens qui ont permis 
de fa i re suppor t e r sans dange r aux an imaux l 'administra-
t ion de doses considérables de médicaments t rès-act i fs . 

Les a n i m a u x é tan t placés dans de bonnes conditions 
de rég ime et de l iber té , voici à l 'a ide de quel artifice 
M. Labourde t te parv ien t à leur fa i re accepter un médi-
cament . 

On f o r m e u n bol composé de rac ines fraîches, de son, 
de quelques blancs d 'œufs , d 'un peu de cassonade et de 
100 g r a m m e s de sel m a r i n , dans leque l on incorpore de 
50 cen t ig rammes à k ou 5 g r a m m e s du médicament à ex-
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périmenter ; 50 cen t ig rammes sont le m a x i m u m q u a n d il 
s'agit de l ' iodure de po tass ium ou d ' un sel mercur ie l 
actif. Si l 'animal ne p r e n d pas ce bol vo lon t i e r s , on di-
minue .de moit ié la dose du médicament , et on l ' augmente 
ensuite graduel lement , d ' a b o r d tous les hu i t j ou r s , ensuite 
tous les t ro is ou qua t re j o u r s , enfin tous les j ou r s , jusqu ' à 
ce qu 'on soit a r r ivé à u n e v ing ta ine de g r a m m e s p o u r 
l ' iodure de po t a s s ium, de 3 g rammes p o u r le protochlo-
rure de m e r c u r e , d ' un g r a m m e pour le b i ch lo ru re , e n -
fin de 5 à 10 g r a m m e s s ' i l s 'agi t de la liqueur arsenicale de 
Fowler. 

Rarement on arr ive à cette dose sans que les an imaux 
aient éprouvé, soit que lques accidents locaux, soit même 
un ensemble de phénomènes inquié tants . P a r m i ces symp-
tômes, les p lus f r é q u e n t s comme les p lus s é r i eux , sont la 
diarrhée, la coloration j a u n e des m e m b r a n e s de l 'œil , le 
gonflement des veines abdomina le s , l ' a lbuminur ie , etc. Si 
ces phénomènes p r e n n e n t u n certain développement, ils 
peuvent dé te rminer d a n s u n t e m p s assez cour t , la m o r t de 
l 'animal ; l eur moindre conséquence fâcheuse , dans ce cas, 
est la suppress ion définit ive de la sécrétion lactée. 

Pour y remédie r , il f a u t d ' abo rd suspendre l ' admin i s t ra -
tion du bol m é d i c a m e n t e u x ; pu i s on fa i t p r e n d r e à l 'ani-
mal des purga t ions répé tées , du sous -n i t r a t e de b i smuth 
et de l 'extrai t d 'op ium, en cas de d iar rhée in tense ; enfin, 
si tous ces moyens ne suff i sent p a s , on admin i s t re de douze 
à quinze blancs d 'œufs . 

Pendant le t ra i t ement , le r ég ime de l ' an imal doit être 
exclusivement composé d 'he rbe ou de racines f ra îches ; i l 
doit sor t i r t ous les j o u r s à p ra i r ie , et l 'on doit empêcher 
qu'il ne boive t rop a b o n d a m m e n t . On ne' r eprend l ' admi -
nistration du médicament que lo rsque les dernières t races 
d'albumine ont d i spa ru des u r ines . 

C'est à l 'aide de cet ensemble de moyens médic inaux que 
M. Labourdet te parv ien t cons tamment à t r i ompher , soit de 



la répugnance des an imaux p o u r les médicaments , soit des 
symptômes p lus ou moins graves d 'empoisonnement qui 
résu l ten t de leur ingest ion. 

Nous venons de faire conna î t re la par t ie v ra iment im-
portante et nouvelle des longues recherches de M. Labour-
dette, c ' es t -à -d i re la possibi l i té de fa i re passe r les médica-
ments dans le lait des a a / m a u x sans affecter l eur santé, et 
la manière de procéder à ce t te opéra t ion . C'est là un ré-
sul ta t physiologique d ' u n e va l eu r cer ta ine . Mais après ces 
jus tes éloges accordés au consciencieux t ravai l de M. La-
bourdet te , il nous sera p e r m i s de dire que n o u s sommes 
loin de pa r t age r les e spé rances de ce médecin , n i celles de 
M. Bouley, su r l 'uti l i té de l a médication indirecte. Dans la 
discussion qui a eu lieu à l 'Académie de médecine à la 
sui te du r appo r t de M. Bou ley , les chimis tes de l'Académie, 
en part icul ier MM. Boudet , Chatin et Boucharda t , ont fait 
leurs réserves quan t à l 'u t i l i t é de cette médicat ion. Nous 
pa r tageons ces doutes . On n e doit t en i r a u c u n compte de 
ces considérations vi ta l is tes d ' a p r è s lesquelles u n médica-
ment changerai t de p rop r i é t é s ou en recevrai t de nouvelles 
parce qu'i l au ra i t été s o u m i s , en t r ave r s an t l 'économie, à 
l 'action des forces o rgan iques . En a j o u t a n t tout bonnement 
quelques cen t ig rammes d ' i o d u r e de po tass ium à du lait, 
on produi ra i t p robab lement le m ê m e effet thérapeut ique 
qu 'en admin is t ran t du lait d ' u n animal soumis à la médi-
cation iodée. En su ivant d ' a i l l eurs cette de rn iè re voie, 
c 'es t-à-dire en mêlan t d i rec tement le médicament au lait, 
le pra t ic ien connaît la dose d u médicament qu ' i l emploie, 
il peu t l ' augmenter ou la f a i r e va r i e r : cet avan tage n'existe 
pas avec la méthode indirecte, qui ne peu t , d ' a i l l eurs , don-
ner les médicaments qu 'à dose t rès-faible et souvent in-
suffisante pour l 'effet t hé r apeu t ique . Toute fo i s , nous ne 
voulons p a s t rop p ré juge r l a quest ion, n i décourager d 'a -
vance les expér imenta teurs . M. Labourde t t e est parvenu 
à faire p rodui re aux a n i m a u x un lai t mani fes tement chargé 

de principes médicamenteux ; les m é d e c i n s seront donc d é -
sormais en mesure de décider, p a r l a p r a t i q u e , la quest ion 
de l 'utilité de cette méthode. 

Eipêriences sur la formation des os, par M. Oilier. 

Dans ses belles recherches s u r la fo rma t ion des os, 
M. Flourens a mis par fa i tement en évidence le rôle consi -
dérable que joue, pour la p roduc t ion des os , le périoste, 
c'est-à-dire la membrane fibreuse q u i enveloppe de toutes 
parts un os pa rvenu à l 'é tat comple t de son développe-
ment. Les expériences de M. F l o u r e n s ont démont ré , d'ac-
cord avec les anciennes r eche rches de Duhamel et celles 
plus récentes de Heine, que le périoste est chargé de s é -
créter les éléments nécessaires p o u r la fo rmat ion ou la r é -
paration des os. 

Cette découverte physiologique a t r o u v é d a n s la c h i r u r -
gie conservatrice de r emarquab les app l i ca t ions . M. Sédillot, 
et plus t a rd M. Baudens , ayan t eu soin de conserver le pé -
rioste dans des ablat ions d 'os devenues nécessaires dans 
des cas de f rac tu re pa r éc ra semen t , ont vu se r eprodu i re 
toutes les por t ions d 'os enlevées. C'est là u n e des app l i ca -
tions les p lus intéressantes des découver tes physiologiques 
à la chirurgie . 

On pouvai t , cependant , al ler p l u s loin encore. Si la 
membrane du pér ios te a rée l lement p o u r fonction de sé-
créter, de fabr iquer la subs tance osseuse , il doit en r é s u l -
ter que dans quelque condition que cette m e m b r a n e se 
trouve, pourvu qu'elle jouisse de son in tégr i té vitale, elle 
doit p rodui re un os. 

C'est à poursu iv re la vérif icat ion de cette conséquence 
hardie que s 'est consacré M. Ollier, j eune disciple de 
M, Bonnet , l ' éminent ch i rurg ien de l 'Hôtel-Dieu de Lyon, 



t rop p r é m a t u r é m e n t enlevé à la science. M. Ollier a t rans-
porté des l ambeaux de périoste détachés d ' un os, au milieu 
d 'au t res t i ssus qu i sont normalement dépourvus de toute 
ossification, et il a v u , au bout d ' un certain temps, appa-
ra î t r e de vér i tab les os sécré tés pa r le périoste au sein de 
ce milieu inaccou tumé. 

Les fonctions d u pér ios te chargé de p rodu i r e l 'os et de 
le r égénére r ap rès son ablat ion, bien que professées autre-
fois pa r Duhamel , e t , c o m m e n o u s l 'avons di t , démontrées de 
nos j o u r s pa r M. F lou rens , à la suite d 'une longue et belle 
série d 'expér iences , avaient été p lus d 'une fois mises en 
ques t ion . Hal ler e t Bicha t , pa r exemple, pa rmi les physio-
logistes d ' u n e époque antér ieure , révoquaient en doute 
cette propr ié té du pér ios te . Les expériences de M. Ollier 
sont venues lever tous les doutes à cet égard . On a vu , en 
effet, dans ces expér iences , le périoste p rodui re des os en 
dehors de l 'ossif ication normale , ce qui ne permet plus 
de lui r e fu se r cette propr ié té dans les phénomènes ord i -
nai res de l 'ossif icat ion. 

M, Ollier. n 'es t p a s a r r ivé d 'ai l leurs du p remie r coup à 
cette expérience décisive. 

Il a d ' abord détaché des l ambeaux de pér ioste , et , en les 
la issant se cont inuer avec l 'os p a r une de leurs extrémités, 
il les a enroulés a u t o u r des muscles ou des tendons voisins. 
Il a v u a lors que ces lambeaux continuaient à p rodui re de la 
subs tance osseuse. En va r i an t leur disposition, il a pu obte-
n i r des os de différentes formes ; il a obtenu des os artificiels 
en fo rme de cercle, de spirale , de hu i t de chiffre etc. 

Fa i san t u n pas de p lus , M. Ollier coupa le pédicule de 
communicat ion, de man iè re à i n t e r rompre tou t rappor t 
entre le périoste et l 'os d 'où il avait été détaché, ,et il vit 
encore s 'o rgamser u n e ossification nouvelle. 

La substance ainsi produi te consti tue d 'a i l leurs de vér i -
tables os. P résen tan t la s t r uc tu r e du t issu osseux normal , 
elle est composée des mêmes éléments microscopiques, 

Tous les caractères d u t i s s u osseux se rencontrent dans ce 
produi t artificiellement sécrété. Les corpuscules , qui sont 
le caractère anatomique fondamenta l du t i ssu osseux, sont 
en tout semblables, su r ce p rodu i t artificiel, à ceux de l 'os 
normal . I l est enveloppé, à sa surface, d 'une couche de 
substance compacte p a r c o u r u e p a r des canaux microscopi-
ques ; il présente au b o u t d ' un t e m p s convenable, u n e ca-
vité médul la i re contenant u n e vér i table moelle; on y re-
t rouve même, comme su r les os ordinai res , les t rous qu i 
donnent passage aux va i s seaux sanguins destinés à n o u r r i r 
la substance osseuse. Il pa ra î t s ingulier qu 'un morceau de 
périoste qui ressemble extér ieurement à toutes les mem-
branes fibreuses, possède la p ropr ié té de donner naissance 
à un t issu qui ne lui ressemble en r ien pa r ses caractères 
phys iques et ch imiques . Mais le développement du t issu 
osseux qui passe p a r des phases bien diverses pendant la 
durée de la vie embryonna i r e , pe rme t de comprendre ici 
le rôle du pér ios te . M. Ollier a v u d 'a i l leurs et a expér i -
mentalement démont ré q u e ce qu i forme l 'os dans le pé-
rioste, c 'est une couche t r è s - m i n c e qui se t rouve à sa face 
profonde. En rac lan t cet te couche et en t r ansp lan tan t le 
produit de ce raclage, qu i se rédui t à u n e mat iè re semi-
liquide presque impercept ib le , on voit bientôt de pet i ts 
noyaux osseux se développer à l ' endroi t où cette t r a n s -
plantat ion ou p lu tô t cet te semence a été faite. C'est cette 
couche qui const i tue p o u r ainsi dire le germe de l'os» 
Quand le périoste en es t privé, il p e r d ses propr ié tés 
caractéris t iques ; et q u a n d on l a sème sous la peau d ' un 
animal elle cont inue de s 'y développer en ver tu de son 
autonomie. 

Après avoir greffé d u périoste, M. Ollier a essayé de 
greffer des os ent iers . Il a détaché divers os d ' un l ap in , et 
les a t ransp lan tés dans d ' au t r e s régions , su r le même lapin 
ou sur u n au t re an imal de m ê m e espèce. Il a a insi p r a t i -
qué des échanges d 'os en t re divers an imaux . Ces os se 



sont t rès - fac i lement greffés . I l s ont cont inué de vivre et 
de s 'accroître. L 'accroissement était su r t ou t sensible dans 
le sens de l ' épa i sseur . Ces couches nouvel les étaient dues 
au pér ioste , qui cont inuai t à sécréter de la subs tance os -
seuse au tou r de l 'os t r ansp lan té . Ce pér ios te est , dans tous 
les cas , une condi t ion sine qua non de la réuss i te de la 
greffe. En son absence l 'os m e u r t et j o u e le rôle de corps 
é t ranger . 

D 'après les observa t ions de M. Ollier, les t r ansp lan ta -
t ions prat iquées en t r e des a n i m a u x d 'espèce différente ne 
réuss i ssen t qu 'avec les p lus g randes difficultés. 

Ajoutons qu 'on n e peut s ' empêcher de r e m a r q u e r 
l 'analogie que présen ten t ces r é s u l t a t s ob tenus s u r les 
an imaux avec les greffes végétales . 

Il résul te de ces d ivers fai ts que le ch i ru rg ien p o u r r a à 
volonté créer de la subs tance osseuse et obtenir u n os p a r -
tout où il p a r v i e n d r a à greffer un l a m b e a u de pér ios te . 
Voilà, cer tes , u n r é su l t a t p iquan t e t nouveau , et nul 
doute que la chirurgie restauratrice, c ' es t -à-d i re cette 
b ranche nouvelle de la chi rurgie qu i consiste à r épa re r , 
pa r le secours de l ' a r t , nos dif formités na ture l les , ne s 'em-
pare avec avantage d ' u n e méthode qui p e r m e t de c rée r à 
volonté de la subs tance osseuse. Ainsi , comme un sculpteur 
d ' un ordre supé r i eu r , le ch i ru rg ien p o u r r a , sous ses doigts 
habiles, créer des o rganes nouveaux ou modif ier l a s t r u c -
t u r e d 'organes exis tants au sein de l 'économie vivante. 

13 

Etude des musc les de la phys ionomie h u m a i n e a u m o y e n 
d u cou ran t é lec t r ique . 

M. Duchenne, de Boulogne, est a r r i v é à d 'assez cur ieux 
résul ta t s en essayant de préc iser , grâce au secours du cou-
ran t électr ique, le rô le des dif férents musc les de la face 

chez l 'homme. On sai t avec quelle persévérance et quels 
succès M. le docteur D u c h e n n e , de Boulogne, a p o u r -
suivi ses recherches s u r l ' emploi thérapeut ique de l 'é lec-
tricité. La science lui es t redevable d ' u n nombre consi-
dérable de t r avaux e t d 'obse rva t ions qu i ont beaucoup 
contribué à éclairer la ques t ion , toutefois encore assez i n -
certaine, de l 'utilité d e l ' agen t électrique dans le t ra i te-
ment d 'un certain n o m b r e de maladies . 

Ce n ' e s t pas toutefois à la par t ie thé rapeu t ique , mais 
bien à la par t ie phys io log ique des applications de l 'élec-
tricité, que se r a p p o r t e n t ces nouvelles recherches de 
M. Duchenne, de B o u l o g n e . I l s 'agi t de consacrer le cou-
rant électrique à m e t t r e en évidence les véritables fonc-
tions des muscles de l a face humaine . M. le docteur D u -
chenne se l ivre depuis p lus ieu r s années aux p lus patientes 

' investigations p o u r éc la i rer ce point de physiologie. Nous 
laisserons M. le doc teur Mallez exposer le résul ta t des r e -
cherches de M. Duchenne . 

« L'excitation électrique, dit M. le docteur Mallez, détermine 
dans les muscles des mouvements rapides comme la pensee 
qu'elle remplace. Comment comparer des impressions, des com-
binaisons de traits aussitôt nées qu'évanouies? Il fallait un 
moyen de les recueillir, de les fixer, pour apprécier si l 'art i-
fice avait reproduit la nature. On a compris que c'est à la 
photographie qu'on devait avoir recours. Les épreuves dont 
M. Duchenne a composé son album du mécanisme de la phy-
sionomie mériteraient de passer pour des œuvres d 'ar t ; elles 
sont dues à M. Tournachon jeune et à M. Duchenne, de Boulogne, 
lui-même. Voici maintenant , aussi brièvement que possible, 
les principaux points qui s'y trouvent établis. 

« Il y a dans la face humaine de grandes lignes qui com-
mandent au reste de l 'expression; le sourcil en est une, et la 
principale assurément. Par son élévation, au moyen d'un 
muscle qui occupe le front , il peint l 'étonnement, l 'attention, 
la surprise. M. Duchenne appelle, pour cette raison, le f ron-
tal : muscle de la surprise. Dans ce mouvement, qui est celui 
qu'on observe au-théâtre sur toutes les figures d'un parterre 



au moment du lever du rideau, l'œil se découvre pour mieux 
recevoir l 'impression qui lui vient du dehors. L'action con-
traire, c'est-à-dire l'abaissement du sourcil, est produite parla 
portion supérieure d'un muscle qui entre dans la composition 
des deux paupières, et qui est connu sous le nom à'orbiculaire. 
Sa construction exprime la réflexion et assombrit la physio-
nomie; il s'appelle, pour cette raison, muscle de la réflexion. 
Un petit muscle s i taé dans le sourcil, qu'il ramène en dedans 
vers le milieu du front, le sourcillier, se nomme muscle de la 
douleur, dont il produit l'impression quand il entre en mouve-
ment. Un autre muscle le pyramidal, placé à cheval sur la ra-
cine du nez, semble destiné à peindre la méchanceté, et sa 
contraction énergique amène sur la physionomie une impres-
sion de férocité indescriptible; il a reçu le nom de muscle delà 
méchanceté. Deux autres muscles, situés sur la joue,, à côté de 
la pommetie, le grand et le petit zygomatique, ont pour action 
le rire et le pleurer. 11 y a bien encore d'autres muscles dont 
les fonctions expressives se trouvent étudiées dans cet album; 
mais, comme ils occupent un rang moins important que ceux t 

que nous venons de nommer, nous les passons sous silence. 

« Pour apprécier le degré d'influence exercé sur l'expression 
par chacun des muscles, on a successivement provoqué leur 
contraction au moment où la physionomie était immobile ; et 
ce qui rend l 'expérience plus complète, c'est que le sujet sur 
lequel on a appelé tour à tour toutes les passions est un vieil-
lard dont la face hébétée est en partie frappée de paralysie. On 
détermine des contractions simples ou isolées; ces contractions 
sont expressives ou inexpressives ; puis, allant du simple au 
composé, ou fait contracter les muscles deux par deux, trois 
par trois, et on obtient ainsi des contractions composées, qui 
sont dites concjrdantes quand elles aboutissent à l'expression 
d'une passion unique, ou discordantes quand, au contraire, 
elles n'ont pour résultat que de produire de véritables gri-
maces. Il est des muscles qui jouissent exclusivement, comme 
on l'a déjà dit, du privilège de depeindre, par leur action in-
dividuelle, une expression qui leur est propre; leur simple 
contraction est alors complètement expressive. Cet effet était 
autrefois attribué à la contraction synergique, simultanée, de 
plusieurs muscles. Les recherches qui nous occupent en ce 
moment demontrent que cette contractiou générale et appa-
rente des trai ts de la face n'est qu'une illusion produite par 
l'influence des lignes du sourcil et du froitf sur les autres 

traits s a n s autre action qu'un rapport de voisinage, tel que 
S i qui s'observe pour des couleurs différentes p acees à coté 
S e de l 'autre. Un heureux hasard a fai t rencontrer, comme 
contre-épreuve de toutes ces expériences, un ' jeune-homme qui 
X accoutumé avec beaucoup d'art à r e £ d u i r e :sur ;a 

physionomie les diverses expressions de la colère de ^a re 
L i o n de la surprise, etc., et on peut rapprocher ainsi les 
S de l'électricité et ceux de l 'esprit. Dans chaque étude, « j 
a d'ailleurs pris soin de n'exciter en commençant que 1 an des 
J £ de Z face, en laissant l 'autre immobile; de sorte q u e n 
les couvrant alternativement, on peut juger du changement 
oui s'est opéré dans le tableau soumis a 1 observation 
5 C'est, comme on voit, une sorte d 'anatomie vivan t ] 1 ana-
tomie du nu, comme disent les art istes, et qui a u r a s u r , art , 

mieux connaître la fonction de chacun des musc es et des r a -

auels organes la nature emploie pour les exprimer L artiste 
à cesRègles 

l'ensemble constitue la mécanique de la physionomie. » 

La publ icat ion de l'Atlas photographique dans lequel 
M. Duchenne, de Boulogne, a r é u n i les résu l ta t s de ses 
longues observat ions , se ra accuei l l ie avec in térê t - comme 
m a r q u a n t une p a g e absolument inéd i te j u squ ici d a n s l o r -
dre des applicat ions de l 'électrici té a l a physiologie. 
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Du rôle de l'alcool dans l'organisme animal. 

D 'après les idées qu i ont assez généra lement cours 
au jou rd ' hu i dans la science, e t qu i ont été émises surtout 
p a r MM. Dumas et Liebig, l 'alcool est r angé p a r m i les 
a l iments di ts respiratoires. On admet d ' après ces chi-
mis tes , que l 'alcool i n t rodu i t dans le s a n g p a r l ' ab-
sorpt ion digest ive , est r ap idemen t dé t ru i t dans le t o r -
r en t c irculatoire p a r l 'ac t ion c o m b u r a n t e de l 'oxygène 
appor té dans le s a n g p a r la r e sp i r a t i on . Sous l ' influence de 
l 'oxygène insp i ré , l 'a lcool se ra i t brûlé , et , pa r u n e série 
de t r ans fo rmat ions success ives , se t r ans fo rmera i t finale-
ment en acide c a r b o n i q u e . P a r sui te de ces vues , on a été 
conduit à r a n g e r l ' a lcool p a r m i les a l iments resp i ra to i res et 
à placer les boissons sp i r i t ueuse s s u r la même l igne que 
les matières amylacées , sucrées et g r a s se s , qui , au sein de 
l 'économie, se d é t r u i s e n t et pa s sen t finalement à l 'é tat d'a-
cide carbonique. 

Ce qui avait fait s u r t o u t a d m e t t r e cette théor ie du rôle 
physiologique de l ' a lcool , c 'est que l 'on n 'ava i t pu jusqu ' ic i 
reconnaî t re p i e t r è s - r a r e m e n t la présence de l 'alcool en 
na tu re pa rmi les p r o d u i t s de sécrét ion : dans le liquide 
ur ina i re , ou dans l ' a i r a tmosphé r ique qui s ' échappe des 
poumons . L 'odeur a lcool ique qu i s ' exhale de l 'haleine des 
ivrognes était bien, à la vér i té , de n a t u r e à fa i re t en i r en 
doute cette expl icat ion, mais ce f a i t n ' ava i t pas p a r u suf -
fisant en présence de la démonst ra t ion expér imenta le qui 
établissait , on le c roya i t du moins , le fai t opposé . 

MM. L u d g e r La l l emand , Maurice P e r r i n et Duroy , les 
p remiers agrégés à l 'Ecole de médecine et de pharmac ie 
militaires du Val-de-Grâce, le t ro is ième pha rmac ien à Par i s , 
ayant voulu s o u m e t t r e - à une vérif icat ion directe le mode 

de passage physiologique de l 'alcool d a n s not re o r g a -
nisme, sont arr ivés à des r é su l t a t s en t iè rement opposés à ce 
que la science professe assez géné ra l emen t au jou rd ' hu i su r 
cette quest ion, d 'après MM. Liebig et Dumas . I ls ont con-
staté que l'alcool n ' e s t point dé t ru i t d a n s son passage à 
travers la t r a m e animale . Ils sont a r r ivés , sans t rop de 
difficultés, à re t rouver dans l ' u r ine des a n i m a u x et de 
l'homme de l ' a lcool , en n a t u r e , à la su i te de boissons a l -
cooliques. I ls ont pu déceler , p a r u n e expérience assez 
probante, l 'existence de l 'alcool d a n s les p rodu i t s de la res -
piration chez l 'homme. Mais le r é su l t a t le p lus original de 
leurs recherches, c 'est la découver te de la condensat ion ou 
de l ' accumulat ion de l 'alcool d a n s cer ta ins viscères. Selon 
MM. Lal lemand, Pe r r i n et Duroy , a p r è s l ' ingest ion d 'assez 
fortes quant i tés d'alcool pa r u n an imal , on re t rouve tou t 
à la fois ce liquide dans la p e a u , les re ins , le foie et les 
autres viscères abdominaux , d a n s les muscles et le t issu 
cellulaire; mais c 'est dans le foie et le cerveau que l ' a l -
cool se fixe et s 'accumule de préférence . Que lques -unes 
de ces expériences sont assez cur ieuses p o u r ê t re r a p p o r -
tées ici. 

Voici, p a r exemple, comment ces expér imen ta teu r s ont 
opéré pour constater le p a s s a g e de l 'alcool dans les p r o -
duits de la sécrétion rénale : 

« Quatre hommes, disent les auteurs , burent, en notre pré-
sence, à leur dîner, trois bouteilles d'un vin de Bourgogne 
riche de 10 à 12 p. 100 d'alcool et 200 grammes d'eau-de-vie 
de Cognac. Nous recueillîmes l 'urine émise par eux pendant 
les quatre premières heures qui suivirent le commencement du 
repas. 

« Le lendemain, nous avons procédé à la distillation. On 
opéra sur quatre litres d'urine qu'on versa dans l'appareil dis-
tillatoire de Gay-Lussac. La distillation se fit au bain-marie. 
Nous avons retiré 200 grammes de produit. Le liquide, d'une 
odeur forte, non spiritueuse, assez limpide, fut mis dans une 
petite cornue sur de la chaux et distillé une seconde fois. On 

iv. 2 3 



recueillit dans le condensateur 30 grammes d'un liquide ayant 
cette fois une odeur et une saveur franchement alcooliques. 
Une mèche d'amiante mouillée par lui s'enflamma au contact 
d'une bougie allumée, s 

Voilà u n e expérience qui p rouve bien posi t ivement que 
l 'alcool ingéré passe , sans être dé t ru i t , d a n s les ur ines . 

L'expérience p a r laquel le MM. Lal lemand, Pe r r i n et Du-
roy ont essayé de manifes ter la présence de l 'alcool pa rmi 
les produi ts" de l ' expi ra t ion pu lmona i re , est mo ins con-
cluante dans ses résu l ta t s que celle qu i précède. L e s au -
t eu r s la r appo r t en t comme il sui t : 

« Deux hommes ayant bu en notre présence chacun cent 
grammes d'eau-de-vie en trois doses, nous recueillîmes les va-
peurs et les gaz de l'expiration pulmonaire pendant trois 
heures dans un appareil de condensation entouré d'un mélange 
réfrigérant. Nous distillâmes l'eau dans laquelle les vapeurs 
pulmonaires s'étaient condensées, et nous n'obtînmes qu'un 
résultat à peu près négatif, c'est-à-dire pas d'alcool en quan-
tité appréciable. Comme nous avions placé à l 'extrémité de 
notre appareil un tube témoin qui contenait une dissolution 
de bichromate de potasse dans l'acide sulfurique, et que ce 
réactif, traversé par le courant gazeux, avait pris rapidement 
une couleur vert émeraude, nous recommençâmes l'expérience 
en employant un appareil plus approprié. Celui-ci représentait 
une série de tubes et de flacons d'un développement de 9 mè-
tres, disposés de manière que le courant des vapeurs pulmo-
naires revenant plusieurs fois sur lui-même, s'éparpillant dans 
sa route sur des surfaces multipliées, subissait des remous et 
des ressauts destinés à faciliter la condensation. Quatre hom-
mes, qui avaient pris en notre présence chacun 150 grammes 
d'eau-de-vie, firent passer, en se relayant, le produit de leur 
expiration pulmonaire dans cet appareil entouré d'un mélange 
réfrigérant. Le tube témoin placé à l'extrémité, et contenant la 

. solution de bichromate de potasse, nous permettait de consta-
ter que le produit d'une expiration ordinaire traversait l 'appa-
reil dans tout son développement. Après une heure, la l iqueur 
d'épreuve commença à verdir ; renouvelée à plusieurs reprises, 
elle verdit jusqu'à la fin de l'expérience, qui m a r c h a n d a n t 
quatre heures.' Le produit de la condensation fu t soumis à deux 

distillations successives, qui nous donnèrent un résultat défi-
nitif de deux grammes d'un liquide ayant l'odeur incertaine 
de l'alcool ; il ne pouvait être enflammé, mais il réduisait l 'a-
cide chromatique et était sans action sur l'azotate d'argent am-
moniacal. 

« Cette expérience montre qu'une certaine quantité d'alcool 
s'élimine par les poumons, bien que nous n'ayons pu en obte-
nir suffisamment : mais il faut noter qu'une portion a échappé 
à la condensation, et on doit en tenir compte si l 'on veut juger 
la puissance de cette voie d'évacuation, i 

D 'après ces expér imenta teurs , l 'alcool, loin d 'être un 
al iment , ne sera i t qu 'un exci tant du système nerveux. Sa 
condensat ion dans le foie et dans le cerveau expl iquerai t , 
par une action matérielle, les maladies de ces viscères qui 
reconnaissent p o u r cause l 'excès ou l ' abus des boissons 
sp i r i tueuses ; enf in , le passage de l 'alcool daus les ur ines 
expliquerait l ' influence pa thogén ique des m ê m e s boissons 
su r les maladies des re ins . La cause de ces maladies serai t 
ici facile à appréc ier , pu i sque les o rganes seraient i m p r é -
gnés de l 'agent nuisible, qui , f r a p p a n t t ou jou r s au même 
point , doi t nécessai rement a m e n e r à la longue des a l té ra -
t ions morbides . 

Après cet exposé de leur t ravai l , i l nous sera pe rmis de 
soumett re aux auteurs une légère r emarque cr i t ique. Ces 
expér imenta teurs ont , il nous semble, exagéré l 'unanimi té 
de vues qui , d ' ap rè s e u x , régnera i t dans la science c o n -
cernant le mode d 'él imination de l 'alcool. En effe t , di-
vers au teurs , t an t f rança is qu ' é t r anger s , avaient déjà é ta -
bli la non-des t ruc t ion de l 'alcool dans son passage à 
t r avers l 'o rganisme. MM. Schultz et Klenke, dans un t r a -
vail que publ ia en 1841 le Journal d'Hufeland, avaient 
réuss i à re t i re r des u r ines et de la bile de l 'alcool en n a -
ture , et M. Mitscherlich en avait même ret i ré du sang . 
Dans son Précis de chimie physiologique, M. Lehmann p r o -
fesse que l 'alcool peut être re t i ré en na tu re du sang . I l est 
vra i q u ' u n travail pos tér ieur du docteur Ducheck, publié 
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en 1853 d a n s le Journal de Prague, avait mis ce fai t en 
quest ion. Le docteur Ducheck avait voulu établir , pa r de 
nombreuses expériences fai tes su r des an imaux , que l 'ai 
cool ne peu tpers i s te r d a n s l'économie., qu'il y passe p r o m p -
tement à l 'é tat d 'a ldhéyde, et que c'est cet a ldhéyde et non 
l 'alcool qui , par. son action su r l 'économie, produi t les phé-
nomènes de l ' ivresse. M. Ducheck avait re t rouvé de l ' a l -
dhéyde et non de l 'alcool, dans les divers produi t s d 'excré-
tion chez divers an imaux soumis à ses expériences; en u n 
mot , les recherches du médecin de P r a g u e tendaient à. 
fa i re a t t r ibuer à l 'a ldhéyde, p rodu i t de la réduct ion de 
l 'alcool, les eifets physiologiques que l 'on rappor te aux 
boissons spir i tueuses . Il est regret table que MM. Lalle-
m a n d , Pe r r i n et Duroy n 'a ient pas eu connaissance de cet 
ensemble de t ravaux ou n 'a ient pas j u g é nécessaire de les 
rappe ler dans leur mémoire. Sans citer le nom du docteur 
Ducheck, ils ont fait de nombreuses expériences pour éta-
bl i r que l ' a ldhéyde ne se re t rouve point dans les o rganes 
des an imaux à la suite des boissons alcooliques ; ils von t 
ainsi directement contre les asser t ions du physiologiste de 
P r a g u e , dont ils ne citent point le nom. Mais ce savant n e 
m a n q u e r a pas , sans doute, de se por te r à la défense de ses 
idées, et il est , dans tous les cas, fâcheux que nos e x p é r i -
m e n t a t e u r s f rançais se soient abs tenus de bien poser la 
quest ion his tor ique pa r un précis r i gou reux des t r avaux 
qu i ont précédé leurs p ropres recherches . 

a g r i c u l t u r e , 

i 

La maladie des ve rs à soie. — R a p p o r t de M. de Qua t re fages a u n o m 
de la commission c h a r g é e , pa r l 'Académie des sc iences , d 'é tudier la 
malad ie des vers à soie dans le midi de la F r a n c e . 

Dans la séance du 21 m a r s 1859 de l 'Académie des 
sciences, M. de Quatrefages a lu le r a p p o r t de la commis-
sion qui avait été chargée p a r l 'Académie d 'é tudier la m a -
ladie qu i r avage depuis p lus ieurs années les magnaner i e s 
du midi de la F rance , et qui sévit également dans p lus ieurs 
au t res contrées de l 'Europe . La conclusion généra le de ce 
r appo r t n ' a r ien de consolant . La commission déclare que 
les causes de ce fléau échappent à tou te explicat ion ; l ' ob-
servat ion la p lus at tentive, les expériences les p lus variées 
n 'on t p u fa i re r econna î t r e aucune influence posit ive à l a -
quelle on puisse r a p p o r t e r la terrible affection qui , depuis 
quelques années , j e t t e t an t de t roubles dans l ' indust r ie de 
la p roduc t ion de la soie. La maladie des vers à soie para î t 
ainsi r e n t r e r dans la catégorie des épizooties, qui , s e m -
blables en cela aux g r a n d e s épidémies qui a t t aquent l ' hu -
mani té , échappent à toute explication scientifique et sont 
un des secrets de la na tu r e . 

Bien que les conclusions du rappor t de M. de Quat re -
fages soient ent ièrement négat ives en ce qui concerne la 
cause de la maladie des vers à soie, on ne saura i t p r é -
tendre que la publ icat ion de ce t ravai l d 'ensemble soit s ans 
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util i té. L ' indus t r ie séricicole doit , au cont ra i re , y t rouver 
beaucoup d ' indicat ions et de p resc r ip t ions uti les que nous 
allons n o u s efforcer de met t re en lumière . 

P o u r établir q u e la maladie des vers à soie ne peu t s 'ex-
pl iquer p a r aucune des n o m b r e u s e s causes que l 'on a suc-
cessivement invoquées , M. de Quat refages devait soumet t re 
à un examen détail lé chacune des différentes origines que 
l 'on a c ru pouvoi r a t t r ibuer à ce f léau. Cette par t ie du rap-
po r t de M. de Quat refages est u n peu écourtée, car le s a -
van t na tura l i s te n e se p réoccupe guère d 'examiner sér ieu-
semen t qu ' une seule de ces opinions : celle qu i a t t r ibue le 
ma l à une a l téra t ion des feuilles du m û r i e r . M. de Q u a t r e -
fages n ' a pas de peine à é tab l i r , d ' après l 'é tat p rospère 
qu 'on t p résen té les m û r i e r s d a n s presque toute l 'Europe 
pendan t l ' année 1858, qu ' une al térat ion de l eu r s feuilles 
n ' e s t nu l l emen t l 'or ig ine , comme on l 'a p lus d ' u n e fois 
p ré t endu , de la maladie des ve r s à soie. P a s s a n t condam-
nat ion , u n peu r ap idemen t peu t -ê t re , su r toutes les au t res 
origines qui ont été invoquées comme product r ices du 
mal , M. de Quatrefages déclare que cette cause est a b s o -
lumen t inconnue et échappe à tou te explication. 

M. de Quat refages est a insi condui t à l ' examen de ques-
t ions v ra imen t capi ta les d a n s le cas dont il s 'agi t . La m a -
ladie des ve r s à soie est-elle ép idémique? est-elle h é r é d i -
ta i re ? est-elle con tag ieuse? Sur ces t ro is ques t ions , M. de 
Quatrefages fourn i t aux sér ic icul teurs des r ense ignements 
d ' u n e certaine impor tance . 

Ce qu ' i l y a de p lus neuf dans le r appo r t de M. de Qua-
t refages , c 'est le parallèle qu ' i l établi t entre la maladie des 
ve r s à soie et l 'épidémie cholérique chez l ' homme. P a r 
les t ra i t s de ressemblance qu'i l s ignale entre ces deux af -
fect ions, dont l ' une est p ropre à l 'espèce huma ine et l ' au t re 
à l 'espèce an imale , le savan t na tura l i s te ar r ive à conclure 
que la maladie des vers à soie réuni t t ous les caractères 
d 'une affection épidémique, que c'est ime épizootie com-

parable , p a r son mode de propagat ion , à u n e maladie h u -

ma ine un iverse l lement regardée comme épidémique, c 'est-

à-dire au choléra. 

M. de Quatrefages établi t cette analogie p a r les r a p p r o -

chements su ivants : 
1» Le choléra , or iginaire d u delta du Gange, s 'est étendu 

d ' abord à l ' Inde méridionale et aux îles de l 'archipel 
Indien ; pu i s il a envahi , contrée à contrée , l 'Asie, l 'Europe 
et le monde entier. — La maladie des v e r s à soie a p a r u 
d ' abo rd aux environs d 'Avignon, d a n s les plaines formées 
p a r les al luvions du Rhône . Elle a gagné de là le b a s 
Languedoc , en même t e m p s qu'el le remonta i t ve r s Lyon . 
Elle a bientôt at teint p resque toutes les contrées séricicoles 
de la F r a n c e , et successivement l 'Espagne , la haute Italie, 
le r e s t e de cette péninsule , les îles de l 'Archipel , etc. Elle 
est a r r ivée , en 1858, j u s q u e su r les b o r d s de l a mer C a s -
p ienne . 

2° Au milieu des con t rées envahies , le choléra semble 
respecter des îlots p lus ou moins é t endus . — La maladie 
des v e r s à soie p résen te au jou rd ' hu i en Europe et en F r a n c e 
même des f a i t s tou t pa re i l s . E n I ta l ie , les Abruzzes ont 
été épargnées j u s q u ' à ce j o u r . 

3° Souvent il est absolument impossible d 'expl iquer , 
pa r des conditions spéciales de sa lubr i té , l ' immuni té d ' e s -
paces p l u s ou moins é tendus, de -villages et de villes qui 
sont épa rgnés p a r le choléra , s ans que r i en puisse r e n d r e 
compte de cette exception dans l ' invasion du f léau. —11 en 
est exactement de m ê m e pour des î lots que la maladie des 
ve r s à soie n ' a pas a t te in ts . Les u n s se t rouven t su r des 
p la teaux élevés ou d a n s les montagnes , d ' au t r e s sont s i tués 
dans la plaine ; les u n s s 'élèvent j u s q u ' à la région des 
hêt res et des sapins , d ' au t res sont placés dans la rég ion 
des vignes et des oliviers. 

4° En général , l ' invasion du choléra a lieu d 'une man iè re 
b r u s q u e et s ans avoir été annoncée o a r des s ignes p r é c u r -



seurs . Une fois déclaré, le mal se p ropage avec une ex-
t raord ina i re rapidi té . — La maladie des vers à soie s 'est 
comportée pa r tou t de cette manière . 

5° En t e m p s de choléra , la santé la p lus robus t e , l 'ob-
servat ion la p lus s tr icte des lois de l 'hygiène , ne sont n u l -
lement u n e ga ran t i e d ' immuni té . — Il en est de m ê m e 
p o u r la maladie des ve r s à' soie. On a vu des ve r s qui , 
depuis leur na issance , avaient été placés dans des cond i -
t ions exceptionnelles de salubri té, qu i présenta ient les ca-
rac tè res les p lus f r a p p a n t s de force et de santé , ê t re a t -
te ints et pé r i r comme les autres . 

6° L ' individu le mieux por tan t , venant d 'une contrée 
exempte d 'épidémie et a r r ivan t dans un lieu où règne le 
choléra, est tou t auss i exposé à en être at te int que les h a -
bi tants de ce lieu. — Les œufs p rovenan t de papi l lons 
sains et d 'une contrée qui ne présente pas la moindre t race 
de maladie , m i s à éclore là où sévit le mal , donnent n a i s -
sance à des ve r s qui , dès cette p remière éduca t ion , sont 
a t te ints de l 'affection régnan te . 

Ce paral lè le établit su f f i samment l 'analogie de la maladie 
des vers à soie avec u n e affection épidémique: Si le cho-
léra est um épidémie, dit M. de Quatrefages, la maladie des 
vers à soie est une épizootie. 

La maladie des vers à soie est-elle héréd i ta i re? M. de 
Quat refages n ' a p a s de peine à démont re r la véri té de la r é -
ponse aff i rmative à cette quest ion. Ce qui p rouve suf f i sam-
m e n t l 'hérédi té de la maladie des vers , c 'est qu ' i l est i m -
possible de fa i re de la bonne graine dans les pays a t t aqués . 
Nos sér icicul teurs sont obligés d 'acheter , à g r a n d s f ra i s , 
des gra ines p r o v e n a n t des p a y s non affectés pa r la maladie! 
Mais les gra ines p rovenan t de ces vers d 'or ig ine é t r a n -
gè re ne t a rden t pas à être e l les-mêmes envahies . Dès la 
seconde généra t ion , le résul ta t de la récolte de la soie est 
t ou t au p lus médiocre , il est p resque nu l à la t rois ième. Il 
est donc bien évident que les ve r s à soie sont a t te ints p a r 

l 'épidémie dès la p remière généra t ion , et que le mal s ' ag-
grave à la deuxième. 

Ainsi, l 'épidémie et l 'hérédi té sont deux caractères f o n d a -
mentaux et bien établis pour la maladie des vers à soie. 
Quant à son caractère contagieux, les observat ions se sont 
mont rées for t contradictoires su r ce poin t . La présence de 
vers p rovenan t d 'une gra ine infectée au milieu des ve r s 
p rodu i t s pa r une g ra ine saine, a quelquefois exercé une 
fâcheuse influence su r la chambrée . Mais, dans u n t rès-
g r a n d nombre d 'au t res cas, le voisinage de vers ma lades 
n ' a p rovoqué a u c u n ma l chez les insectes placés su r la 
même litière. Nous croyons que, comme le choléra, la 
question du caractère contagieux de cette maladie se ra 
longtemps discutée avant d 'ê t re résolue . 

La maladie des ve r s à soie é tant épidémique et hé réd i -
ta ire , est , on le voit , doublement difficile à comba t t r e ; l 'a-
venir de l ' agr icu l tu re et d e l à p roduc t ion séricicoles se pré-
sente dès lors sous de bien sombres couleurs . Cependant, 
i l n 'es t pas impossible d 'obtenir , et d 'obtenir à coup sû r , 
di t M. de Quatrefages , des récoltes sa t is fa isantes . Un c e r -
ta in n o m b r e de p ropr ié ta i res des Cévennes et des plaines 
de l 'Héraul t obtiennent chaque année des récol tes ex t rême-
ment sa t isfa isantes , pendant que leurs vois ins ne peuvent 
fa i re r éuss i r l eurs éducat ions. Ce fai t p rouve qu ' i l doit 
exister un ensemble de règles et de prescr ip t ions a s su ran t 
u n e réuss i te cer ta ine . Quelles sont ces règ les à suivre , ces 
précaut ions à observer 1 Voici, à cet éga rd , le r é sumé des 
opinions de la commission de l 'Académie des sciences. 

P o u r obtenir une récolte sat isfaisante , il faut opérer avec 
de la graine fécondée p a r des pa ren t s ent ièrement exempts 
de la maladie . Or il n 'es t que t rop établi que les vers à soie 
de nos pays , depuis que la maladie s 'y est in t rodui te , ne 
donnent qu 'une gra ine infectée. Il f au t donc s ' adresser , 
p o u r se p rocure r de bonne graine, à l ' é t ranger , et, bien en-
t endu , aux p a y s qui ne sont pas en proie au ma l . 



Une fois t r anspo r t ée dans u n lieu ou r è g n e l 'épidémie, 
la mei l leure g ra ine , qu'el le vienne de l ' é t ranger ou qu'elle 
ai t été recueil l ie en F rance , n ' en subi t pas moins l ' i n -
f luence de la ma lad ie r égnan te . I l f a u t donc p lacer les 
ve r s qui en p rov iennen t dans les mei l leures condit ions 
hygiéniques p o u r les p rése rve r de l ' influence qui les 
menace . 

M. de Quat re fages ins is te s u r la nécessité de renoncer à 
tes g r a n d e s éduca t ions qu i , r éun i s san t un nombre de vers 
prodigieux, ne peuven t qu ' en t ra îne r , p o u r ces insectes, 
tous les d a n g e r s que l 'on reconnaî t à l ' encombrement , 
q u a n d il s 'agi t des au t r e s espèces animales et de l ' homme 
même. Ce n ' es t guè re que pa rmi les pet i tes chambrées que 
l 'on a pu cons ta te r des réussi tes certaines et régul ières . 
I l serai t donc uti le de renoncer à ces g r a n d e s éducations 
dir igées indus t r ie l lement et à la façon de vér i tables u s i -
nes , qu i t enden t à se mult ipl ier depuis quelques années. En 
revenan t aux peti tes chambrées , on obéirait à une ancienne 
t radi t ion et l 'on obt iendra i t , sans doute , les mêmes résul -
tats qu 'obtenaient au t refo is les pet i ts éduca teurs des Cé-
venneSj lo rsque chaque paysan se l ivrai t , dans son pet i t 
r édu i t , à u n e éducat ion de vers p rovenan t d ' u n e ou de 
deux onces seulement de gra ine . 

Une au t re condi t ion su r laquelle M. de Quatrefages insiste 
avec u n soin par t icu l ie r comme moyen de conserver aux vers 
à soie la v igueur et la santé , c 'est d 'évi ter l ' accouplement 
entre pa r en t s . Le pr inc ipe de la non-consanguinité est aussi 
impor tan t p o u r les a n i m a u x que pour l 'homme. Chez ies 
an imaux supér i eu r s , les un ions entre proches parents sont 
u n e cause r ap ide et p r e s q u e immédia te de dégénérescence, 
de dégradat ion . Ce fai t a été si bien reconnu pour l ' homme 
que, dans quelques É ta t s de l 'Amér ique , entre au t res dans 
le Ken tucky , u n e loi récente in terd i t les mar iages en t re 
cousins ge rma ins . Les règles physiologiques é tant les 
mêmes p o u r tous les an imaux, ver tébrés ou inver tébrés , i l 

n 'es t po in t douteux q u e la même cause p roduise chez des 
vers à soie des résu l ta t s fâcheux . M. de Quatrefages r e -
commande donc, pour a ssure r la bonne const i tut ion des 
ind iv idus , d 'évi ter des accouplements entre les vers d 'une 
m ê m e chambrée . L 'expérience a condui t les éduca t eu r s 
de la Syr ie à croiser les races en accouplant les v e r s 
p roduc teurs de village à vi l lage. Ce s y s t è m e , ou u n 
m o y e n analogue, produi ra i t d a n s n o s p a y s d'excellents r é -
su l ta t s . 

L 'emploi d ' un bon sys tème d 'aérage , de chauffage, de 
ne t toyage des chambrées , l ' espacement convenable des 
v e r s , sont des moyens hygién iques sû r lesquels M. de 
Quat refages passe rap idement , n ' ayan t r i en à a jouter à ce 
qui est a u j o u r d ' h u i connu . 

Si l 'emploi des moyens hygiéniques que n o u s venons 
d ' indiquer est nécessaire pour mener à bien u n e chambrée 
industr ie l le à laquelle on demande seulement de p rodu i r e 
des cocons, à p lus for te ra ison devra- t -on y r ecour i r lo r s -
qu ' i l s ' ag i ra des chambrées dest inées à f o u r n i r de la gra ine . 
M. Dumas avait dé jà insisté d a n s le long r a p p o r t qu ' i l 
a publ ié en 1858, su r la nécessi té de séparer l 'une de 
l ' au t re ces sortes d 'éducat ions . Bien des écrivains, entre 
au t res MM". Charre l , Dusse igneur , F a b r e , Guérin-Menne-
ville, Régis , Robinet , Salles, e tc . , font les mêmes recom-
m a n d a t i o n s . M. de Quat re fages insiste de nouveau su r ce 
po in t d 'une m a n i è r e tou te spéciale. 

Avec de l a bonne gra ine et u n e excellente hygiène , on 
obt iendra dans l ' immense majo r i t é des cas , selon Ivl. de 
Quatrefages , des récoltes sa t i s fa i san tes , ma lg ré l 'épidémie 
r égnan te . Mais es t -ce là u n e ra ison p o u r r epousse r les 
ressources que peu t n o u s offr ir la thé rapeu t ique ? Doit-on 
rejeter sans examen l 'emploi de subs tances qui , adminis -
t rées soit d ' u n e man iè re cont inue, soit t empora i rement , 
peuvent exercer une action sa lu ta i re su r l ' o rgan isme? 
Non , sans doute. L ' homme a t rouvé les moyens de com-



b a t t r e avec succès p l u s i e u r s des ma lad ie s q u i a t t a q u e n t les 

a n i m a u x domes t iques , p o u r q u o i s e r a i t - i l m o i n s h e u r e u x 

en s o c c u p a n t d u ver à soie a u m ê m e poin t de v u e ? 
M. de Qua t r e f ages d i t q u e l q u e s mo t s des t en t a t i ve s a s -

sez n o m b r e u s e s qui o n t été fa i tes p o u r a r r ê t e r , p a r des 
m é d i c a m e n t s ou p a r l ' emplo i de c e r t a i n s a g e n t s ch imiques , 
l a p r o p a g a t i o n de l ' ép idémie . On a essayé des ac ides et 
des a lcal is , des a s p e r s i o n s d e l i q u e u r s a lcool iques , des 
f u m i g a t i o n s d e ch lo re o u d ' a c ide s u l f u r e u x ; m a i s ces 
d ive r s m o y e n s n ' o n t p r o d u i t a u c u n effet , e t i l s ont q u e l -
quefo i s été nu i s ib le s . 

L e s o u f r e emp loyé s eu l s ' e s t m o n t r é t o u t a u s s i peu e f -
ficace que les s u b s t a n c e s d o n t on v ien t de p a r l e r ; m a i s 
assoc ié a u c h a r b o n , il a p a r u , d a n s ce r t a in s cas , exercer 
u n e ac t ion s a lu t a i r e . C 'est ce q u i p a r a î t r é s u l t e r d ' o b s e r -
va t ions fa i tes p a r M m e H é l è n e d u P o u g e t , p a r le comte 
de Re tz d a n s les Cévennes e t p a r M. H e n r i M a r è s d a n s les 
p l a i n e s de l ' H é r a u l t . L e s u c r e , d o n t M. de Q u a t r e f a g e s 
ava i t p a r l é d a n s u n e p r e m i è r e c o m m u n i c a t i o n à l ' A c a d é -
m i e , c o m m e m o y e n d e g u é r i s o n d e l a ma lad i e des ve r s , 
n e p a r a î t p a s a v o i r r é p o n d u a u x e s p é r a n c e s d e l ' a u -
t e u r . 

L e r a p p o r t de M. de Q u a t r e f a g e s se t e r m i n e p a r l ' e x -
p r e s s i o n d ' u n v œ u que n o u s n e m a n q u e r o n s p a s de m e n -
t i o n n e r en n o u s y a s soc i an t . L e s popu la t i ons o n t souven t 
e x p r i m é le dé s i r que le g o u v e r n e m e n t v în t en aide à l e u r 
i n d u s t r i e s i c rue l l emen t a t t e i n t e . Ce v œ u b ien n a t u r e l de 
la p a r t de p o p u l a t i o n s s o u f f r a n t e s , sou lèvera i t b i en des 
di f f icul tés p o u r sa r é a l i s a t i o n . Mais il es t u n e c i r -
cons t ance d a n s l aque l l e l ' a c t ion admin i s t r a t ive p o u r r a i t 
i n t e rven i r t r è s - u t i l e m e n t s a n s c o m p r o m e t t r e a u c u n a u t r e 
i n t é r ê t pub l ic . 

N o u s avons vu que , p a r la dégénérescence ac tue l le des 
g r a i n e s de v e r s à soie d a n s n o s con t r ée s , les é d u c a t e u r s 
s o n t con t ra in t s d ' a l l e r ache te r l e u r g r a i n e à l ' é t r a n g e r , c ' es t . 

à - d i r e d a n s les con t r ée s n o n infec tées . L a F r a n c e n e p r o -
d u i s a n t p r e s q u e p l u s de b o n n e g r a i n e , est forcée d ' e n 
ache te r de 30 à 40 000 k i l o g r a m m e s a u dehor s . On 
c o m p r e n d dès l o r s combien il s e ra i t i m p o r t a n t , p o u r les 
a c h e t e u r s , d ' ê t r e p a r f a i t e m e n t r ense ignés s u r l 'é ta t s a n i -
t a i r e des l i eux de p r o v e n a n c e . Les g r a n d e s m a i s o n s on t , 
il es t v r a i , de n o m b r e u x a g e n t s , des graineurs, qu i se 
r e n d e n t d ' a v a n c e s u r les l ieux, et s ' a s s u r e n t de ce q u i s 'y 
p a s s e . Mais l e u r i n t é r ê t les p o r t e à d i s s i m u l e r les r e n s e i -
g n e m e n t s a ins i recuei l l i s , pa r fo i s m ê m e à fa i re c o u r i r d e 
f a u x b r u i t s qu i i n d u i s e n t en e r r e u r l e u r s c o n c u r r e n t s et 
p o r t e n t la p e r t u r b a t i o n d a n s le c o m m e r c e en fac i l i t an t l eu r s 
p r o p r e s opé ra t ions . U n fa i t de cet te n a t u r e s ' e s t p a s s é en 
1859 s u r le m a r c h é d ' A n d r i n o p l e . 

N o s a g e n t s consu la i r e s p o u r r a i e n t r e n d r e ici d ' impor -
t a n t s serv ices en recue i l l an t a u t o u r d ' eux des i n f o r m a t i o n s 
p réc i ses s u r l ' é ta t des v e r s à soie et les t r a n s m e t t a n t a u 
g o u v e r n e m e n t , qu i les pub l i e ra i t a u f u r et à m e s u r e . Si la 
ma lad ie a p p a r a i s s a i t d a n s u n e local i té dès le débu t de l 'é-
duca t i on , ces r e n s e i g n e m e n t s empêche ra i en t n o s g r a i n e u r s 
de s ' y r e n d r e ; s i elle éc la ta i t s e u l e m e n t à l a fin de la r é -
col te , ces m ê m e s r e n s e i g n e m e n t s me t t r a i en t les é leveurs 
en g a r d e con t re les g r a i n e s de cette p r o v e n a n c e . 

Il est d ' a i l l eu r s à e s p é r e r que l ' exemple d o n n é pa r la F r a n c e 
sera i t b ien tô t su iv i p a r les au t r e s n a t i o n s séricicoles, et 
q u ' u n e espèce d ' e n q u ê t e cont inue l le , éga lement u t i le a u x i n -
t é rê t s de t o u s , s ' é tab l i ra i t a ins i d ' e l l e - m ê m e . G r a i n e u r s et 
s é r i c i cu l t eu r s , c o n s t a m m e n t éclairés p a r des i n f o r m a t i o n s 
dés in té ressées q u i se con t rô le ra i en t et se complé te ra ien t les 
u n e s p a r 'les a u t r e s , a g i r a i e n t d é s o r m a i s à peu p r è s à c o u p 
s û r . E n e m p l o y a n t les p r é c a u t i o n s nécessa i res , il n ' a r r i v e r a i t 
p l u s en E u r o p e que de bonnes g r a i n e s . Les é d u c a t e u r s 
au r a i en t encore , il es t v ra i , à c o m b a t t r e l ' in f luence é p i d é -
rnique; m a i s du m o i n s i ls n e se ra i en t p l u s exposés à p a y e r 
u n p r i x exo rb i t an t p o u r des g r a i n e s hé réd i t a i r emen t v i -



ciées, e t , p a r su i t e , r ad ica lement incapables de donner u n 
p rodu i t quelconque. 

La commission de l 'Académie expr ime donc le v œ u que 
le gouvernement demande aux agents consulaires placés 
dans les d ivers p a y s séricicoles, et publ ie , d 'une man iè re 
régulière , des rense ignements précis et détaillés s u r l 'état 
sanitaire de ces cont rées t an t que d u r e l 'élevage des ve r s 
à soie. 

Tels sont les considéra t ions et les fai ts qui n o u s ont 
p a r u offr ir le p lus d ' impor tance p ra t ique dans le long et 
consciencieux r a p p o r t de M. de Quatrefages . Ce t ravai l 
jet te u n bien t r i s te j o u r su r l ' é ta t d 'une des indus t r ies les 
p lus impor tan tes de la F rance ; il donne un tableau, déso-
lan t pour le p résen t , peu r a s s u r a n t p o u r l 'avenir , de la 
si tuation où se t r o u v e n t depuis p lus ieurs années de n o m -
breuses popula t ions agricoles, si d ignes d ' intérêt p a r l eur 
e sp r i t laborieux, si d ignes de pitié p a r les calamités qu i 
les assiègent . Toutefo is , la science ne perd pas espoir ; elle 
donne quelques conseils , elle prescr i t une marche à s u i -
v r e . Acceptons cela en espérant mieux . Si la maladie des 
ve r s à soie est une épidémie, comme on le dit , u n j o u r 
doit a r r iver où, comme toutes les au t res épidémies, elle 
d i spara î t ra spontanément . Mais ce j o u r ne se fera- t - i l pas 
bien a t tendre ? 

A la suite du r a p p o r t dont nous venons de donner l ' a -
na lyse , M. de Quat re fages a publ ié , au mois d 'avr i l 1859, 
d a n s les Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 
une sorte d ' ins t ruc t ion pra t ique su r les soins à employer 
p o u r faire r éuss i r , dans les condit ions actuelles, une édu-
cation de ve r s à soie. L ' au t eu r ne présente pas ces règles 
comme ayant toutes été confirmées p a r l 'expérience, mais 
il les donne comme le résul ta t général des observat ions qui 
ont été faites j u squ ' i c i su r les meil leurs moyens de se 
me t t r e à l 'abri de l 'épidémie régnante . 

2 

Sur le ver à soie du Japon. 

M. Guérin-Menevi l le , qui s 'occupe avec tan t de p e r -
sévérance de tou tes les quest ions concernant l 'éducat ion 
des ve r s à soie, a publié une note su r les résu l ta t s avan-
tageux que lui a fourn i s l ' éduca t ion , entrepr ise s u r 
u n e assez g r a n d e échel le , du ver à soie du vernis du 
Japon. C'est dans le dépar tement du Var et dans celui 
d 'Indre-et-Loire, au centre de la F r a n c e , que ces é tudes on t 
été en t repr i ses . 

Ce qu 'offre de par t icu l ie r le ve r à soie du Japon , c 'est 
qu' i l vi t et s 'élève en plein a i r . Au château de Leygout t ie r , 
chez M. Aiguillon, agr icu l teur d is t ingué de Toulon, une 
par t ie de ces ve r s a été élevée d a n s u n cabinet f e rmé ; u n e 
a u t r e par t ie dans une ser re t enue l a rgemen t ouverte j o u r 
et n u i t ; enfin la dernière a été élevée en plein air su r 
des claies laissées cons tamment au dehors et su r des 
a rb res qu 'on avait seulement enveloppés d 'un filet afin 
d'éloigner les oiseaux. Au château de Coudray-Montpensier , 
chez M. le comte Lamot te -Baracé , ces v e r s à soie ont été 
élevés en plein air s u r de magnif iques mass i fs de vernis 
du Japon ayant t ro is à qua t r e mè t res de h a u t . 

A Toulon comme à Coudray , les vers a insi élevés ont 
subi p lus ieu r s orages t rès-violents avec pluies ba t t an t e 
et vents impétueux, et ils ont suppor t é chaque fois ces 
in tempéries sans en souffr i r . A Coudray, ils ont résisté 
victorieusement à l ' ou ragan de l a n u i t d u 20 au21 juillet 1859 
qui cassa ou déracina u n g r a n d nombre d ' a rb res dans 
contrée, et r enversa complètement le pont suspendu de L a n -
geais sur la Loire. Le mat in du 21, on les voyai t encore , 
ruisselants de pluie, m a n g e r et filer même leurs cocons 



su r des buissons de ve rn i s du Japon dont l ' ou ragan n ' a -
vait pu les détacher . 

. 1 1 r é s u l t e des observa t ions faites en 1859 , p a r M. G u é -
rin-Menneville que les ve r s à soie du vern i s du Japon sont 
au jou rd hui acclimatés et peuvent ê t re élevés en F r a n c e s u r 
les a rb res mêmes , en plein a i r et p r e s q u e sans m a i n - d ' œ u -
vre, comme en Chine; - q u e les cocons obtenus de cette 
manière sont p lus g ros et p lus r iches en mat iè re soyeuse 
que ceux qui p rov iennent d ' éduca t ions fai tes dans des ate-
ten, clos ou même ouve r t s j o u r et n u i t ; - que les soins 
à donner à ces éduca t ions sont à la por tée de tout le monde 
e seront peu coûteux q u a n d on se l ivrera à des cul tures 
régul ières du vern i s du Japon et de son ve r à soie 

Quant à la mat ière texti le que l 'on ob t iendra ainsi à t rès-

r i T ; ? * n® e ^ devenir en F r a n c e ce qu'el le 
a été de tou t t emps en Chine , c ' e s t - à -d i r e la soie du p e u -
ple. Elle pou r r a en effet, ê t re produi te p a r la cul ture d ' un 
a rb re qui p rospere d a n s les p lus mauva i s sols, dans les 
ter ra ins ou I o n ne p o u r r a i t p rodu i r e n icéréa les , ni v ignes 

3 

Ver à soie d 'Austra l ie . 

. 1 1 e x i s t e e n Austral ie et à la Nouvelle-Zélande u n e va 
r iété indigène de vers à soie qu i vivent en plein a i r , a t t a -
chés, en essaims i nnombrab l e s , aux a rb r i s seaux qu i for 
men t leur nour r i t u re . L ' insec te s ' enferme d a n s un cocon 
de couleur sombre , dont la superf ic ie extér ieure est t rès-
dure et contient une g r a n d e quant i té de soie j a u n â t r e 

s u i v a n t M t " d 0 Û Q é ' œ S U j 6 t l 6 S r e n s e % n e ™ e n t s 

« l» Les cocons contenant la soie Victoria se trouvent géné-

ralement sous l'écorce de l'eucalyptus rostrata, ou de l'eucalyp-
tus acuminata, l 'arbre à gomme du coton, et ils sont produits 
par une chenille velue de trois pouces de long, qui se nourrit 
des feuilles de plusieurs sortes d'arbrisseaux, mais qui choisit 
ordinairement l'écorce de l 'arbre à gomme pour aller s'y trans-
former en cocon. 

<r J'ai placé une de ces chenilles dans une boîte, e t , après 
qu'elle se fut entourée de fils, j 'ai retiré la soie. Le lendemain 
matin, l'insecte s'était de nouveau recouvert dé soie; je l'ai 
dépouillé une seconde fois, je l'ai retrouvé enveloppé encore 
douze heures après. Des spécimens de ce ver sont déposés au 
muséum de Melbourne. La chenille ou ver à soie se trouve ré-
pandue sur une grande partie du pays. Je l'ai rencontré sur 
les bords de la Murray sur une longueur de pays d'environ 
100 milles. 

« Quoique les cocons soient très-nombreux, je doute qu'en 
deux heures de travail on puisse en recueillir assez pour pro-
duire 21.16 de soie écrue, et j 'estime qu'il faudrait un jour de 
travail pour recueillir de 3 à 4 livres de cocons, attendu leur 
extrême légèreté. 

« 2° Il y a aussi une araignée argentée, au corps rond et 
aux pattes brunes (non velue), qui file sa toile dans les buis-
sons avoisinant la Murray, et la soie produite par cet insecte 
surpasse en longueur et en brillant la soie de la chenille dont 
nous venons de parler. 

« En voyageant dans cette contrée, j 'ai été quelquefois ar -
rêté dans ma marche par les toiles de ces insectes, qui souvent 
couvraient une superficie de plusieurs yards (verges) carrés, 
et étaient assez fortes pour résister au premier effort que je 
faisais pour passer outre. 

« Des spécimens de cette araignée se trouvent déposés au 
muséum de Melbourne, avec une certaine quantité de soie dé-
posée par M. Surveyard Kern. 

« J'ai recueilli ces observations comme membre d'une com-
mission scientifique envoyée par le gouvernement de l 'État de 
Victoria. » 

Le ver à soie d 'Austra l ie est u n e nouvel le espèce à 
a jou te r à celles, déjà assez nombreuses , dont on essaye 
l 'acclimatat ion en France , p a r su i te de la nécessi té où se 
t rouve l ' indust r ie séricicole de chercher à remplacer le ver 
du mûr ie r de la Chine, dont l 'espèce est tombée dans cette 



dégénérescence dont n o u s avons présenté p lus h a u t le t r i s te 
tableau. Au ver à soie du chêne, à celui du r ic in , au ver à 
soie du Japon, dont nous venons de pa r le r , on peu t donc 
a jou te r le ver à soie d 'Aust ra l ie , comme digne d ' ê t re étudié 
à t i t re de succédané f u t u r du ve r à soie d u m û r i e r . 

4 

Nouvelles observat ions su r la fixation d e l ' azote p a r les p lantes e n état 
de végéta t ion , pa r MM. Lawes e t Gilbert . — Reche rches su r les 
modif icat ions phys io log iques qui se p rodu i sen t p a r l ' eng ra i s s emen t 
chez les an imaux . 

MM. L a w e s et Gilbert d i r igen t à R o t h a m s t e d , en An-
g l e t e r r e , u n magni f ique laboratoi re de ch imie , spéciale-
m e n t consacré à é tudier , s u r une g r a n d e échelle et au 
moyen de procédés dont peut disposer la g r a n d e cu l ture , 
toutes les quest ions qu i in téressent la p r a t i q u e agricole. 
Divers résul ta t s r emarquab l e s ont déjà établi toute l ' u t i -
lité de ce vas te théâ t re d 'expér iences où de s imples p a r t i -
cul iers , s ans aucun secours du gouvernement , s ' appl iquent 
à t i r e r de l 'applicat ion directe des données de la science, 
des préceptes appl icables au perfect ionnement de l ' agr i -
cu l tu re . Nous appel lerons l 'a t tention su r deux t r avaux 
impor t an t s de MM. Lawes et Gilbert., publ iés en 1859 et 
qu i r é sumen t de t r è s - longues recherches fai tes dans le la-
bora toi re de Rothamsted . Il s 'agit d ' abord d 'une série d 'ex-
périences qui ont eu p o u r résul ta t de met t re tout à fai t h o r s 
de doute le phénomène de la fixation de l 'azote pa r les p l a n -
tes en état de végétat ion, ensui te de recherches ayan t pour 
bu t de préciser les modificat ions physiologiques qui se 
p roduisen t chez les an imaux en état d 'engra issement . 

Le public et les savan ts sont a u j o u r d ' h u i suff i samment 
fixés su r la question de la fixation de l 'azote p a r les v é g é -
taux . On sait que ce phénomène a été mis hor s de doute 

et établ i dans s a général i té p a r les belles recherches de 
M. Georges Ville. M. Bouss ingaul t a contesté le fai t de 
l 'ass imilat ion de l 'azote p a r la général i té des végé t aux ; 
mais les expériences u l té r ieures des chimistes ont mis 
h o r s de doute la véri té de l ' impor tan t phénomène de phy-
siologie végétale étab.li pa r le j eune p rofesseur du Muséum. 

De toutes les expér iences qu i ont confi rmé le fai t capital 
annoncé pa r M. Ville, de l ' absorp t ion de l 'azote p a r les vé-
gé taux , i l en est peu qui pa r l en t avec au tan t d 'évidence 
que celles dont MM. Lawes et Gilbert ont publié les résul -
t a t s , e t que nous r é s u m e r o n s en peu de mots . 

MM. Lawes et Gilbert p r o u v e n t , dans Ce t r ava i l , que la 
quant i té d 'azote fixée annuel lement sur u n hectare de t e r -
r a i n cultivé en d i f férentes p l a n t e s , même sans f u m u r e , 
dépasse de beaucoup la quant i té de cet élément qui a été 
fourn ie pa r les engra i s . Ces expér imenta teurs ont déter-
miné avec u n soin minu t i eux la quant i té d 'azote fixée p a r 
u n même champ , s u r u n e g rande sur face avec la même 
cu l tu r e , pendan t u n t e m p s for t long. Ce t e m p s a été, en 
effet , pour le f r o m e n t , de quatorze ans consécut i fs ; p o u r 
l 'o rge , de six a n s ; p o u r le foin de pra i r ie , de trois a n s ; 
p o u r le t rèf le , de t r o i s a n s , e t p o u r les fèves, de onze ans . 
Dans la p lupa r t des c a s , les te r res n 'on t reçu aucun en -
gra i s ou n 'on t admis q u ' u n engra is miné ra l n e contenant 
p a s d 'azote. Or, les p lantes cultivées ont tou jour s fixé des 
quant i tés considérables d 'azote , dont MM. Lawes et Gil-
b e r t ont dé terminé la quant i té 'avec beaucoup de soin. 

Les fèves et les t rèf les ont donné en azote , pa r hectare, 
p lus ieurs fois les quant i tés qu 'ava ien t fourn ies le f romen t 
et l 'orge . 

Diverses expériences de MM. Lawes et Gilbert ont mon-
t r é que la jachère est u n m o y e n de communiquer aux t e r -
r e s la propr ié té d 'ass imiler l 'azote a tmosphér ique . 

Une au t r e série d 'expériences a donné aux mêmes chi-
mis tes ce résu l ta t , que qua t r e années de f romen t alternées 



avec des jachères on t p rodu i t , au bou t de hu i t ans , au tan t 
d'azote qu 'en au ra ien t fourn i hu i t années consécutives de 
f r o m e n t ; en o u t r e , que qua t re ans de f romen t al ternés 
avec des fèves ont d o n n é , p a r h e c t a r e , un r en d emen t en 
azote dans le f r omen t , p r e s q u e égal à celui des qua t r e r é -
coltes de blé a l te rnées pa r q u a t r e récol tes en jachères , et 
p a r conséquent de hu i t années consécutives de f romen t . I l 
résul te de là que l 'azote empor té p a r la récolte des fèves a 
été en sus de celui qu ' eû t fou rn i le f romen t p e n d a n t une 
même période d ' années , soit cultivé seul pendan t hu i t ans , 
soit a l terné p e n d a n t hu i t ans avec la j achè re . 

On savai t que-les l égumineuses , qu i enlèvent c o m p a r a -
t ivement u n e g r a n d e quant i té d 'azote , ne reçoivent pas 
d ' influence de l ' emplo i des engra is azotés, t and is que cette 
influence est mani fes te su r les céréa les ; et p o u r t a n t , en 
considérant p o u r ce l les-c i le r endemen t de p lus ieurs a n -
nées, on t rouva i t q u e la quant i té d 'azote en excès r e p r é -
sentée p a r la récol te était p e u supér ieure à la quant i té 
donnée au sol à l ' é ta t d ' ammoniaque ou d'acide azot ique. 
Mais des expériences suivies pendan t p lus ieu r s années ont 
démont ré à MM. L a w e s et Gilbert que le 0 ,4 d 'azote fourn i 
est définitivement acquis aux céréales, ma is que le 0 ,6 ne 
se t rouve pas dans la récolte. Qu'est devenu cet azote ? Es t -
il pa r t i en t ra îné pa r l ' eau de d ra inage ? s 'es t - i l évaporé ou 
t r ans fo rmé en combinaisons insolubles qui sont restées 
fixées dans le sol? ou bien les p lantes exhalent-el les dans 
cer ta ines circonstances de teur vie de l 'azote ? C'est ce qu i 
res te encore indé te rminé . 

Nous passons à la seconde série d e recherches , c ' e s t - à -
dire à celles pa r lesquelles MM. Lawes et Gilbert se sont 
proposé d 'é tudier les modificat ions qu i surv iennent d a n s 
les an imaux de boucher ie pendan t l eur engra i s sement . 
MM. Lawes et Gilbert ont procédé à ces recherches en 
soumet tant à l 'analyse le corps tou t entier des a n i m a u x 
expér imentés . Les an imaux choisis p o u r faire cette dé t e r -

minat ion compara t ive étaient les su ivan t s : un veau g ra s , 
u n bœuf demi-gras , u n bœuf g ra s , un agneau gras , u n 
mouton maigre , un vieux m o u t o n demi-gras , un mouton 
t rès -gras , enfin, u n cochon maigre et un cochon gras . Les 
analyses de ces a n i m a u x ont eu p o u r bu t de déterminer les 
quant i tés d 'eau , de subs tances minéra les , de mat ières azo-
tées , de gra isse et de mat iè re sèche, soit dans l 'animal e n -
t ier , soit dans cer ta ines pa r t i e s de l ' an imal . 

Sans r ep rodu i r e les chi f f res r appor t é s p a r MM. Lawes et 
Gilbert dans l eu r t ravai l , n o u s n o u s b o r n e r o n s à donner la 
conclusion de l eu r s recherches . 

Il résu l te de l ' ensemble de leurs expériences que, p e n d a n t 
l ' engra issement d ' un an ima l de boucherie , la proport ion de 
mat iè re azotée d iminue chez cet an imal , et que les mat ières 
minérales contenues d a n s son corps , d iminuen t dans la 
même p ropor t ion . Ce qu i augmen te d 'une man iè r e absolue 
dans l ' an imal engra i ssé , ce n ' e s t donc pas la pa r t i e c h a r n u e 
ou muscula i re , c 'est un iquemen t la gra isse . Ainsi, p e n d a n t 
cet é l evage , les pa r t i e s azotées, c 'es t -à-dire les chairs , 
n ' augmen ten t p a s compara t ivemen t au poids général du 
corps ; la g ra i s se est le seul é lément qu i s 'élève d 'une m a -
nière absolue . 

Nous ex t rayons du m é m o i r e de MM. Lawes et Gilbert , 
quelques chiffres concernan t les quant i tés totales de m a -
tière azotée, de mat iè res m i n é r a l e s et de gra isse que l 'on a 
t rouvées dans le corps des dif férents an imaux maigres et 
g ra s soumis à l ' ana lyse . 

MM. Lawes et Gilbert ont r e c o n n u dans les an imaux non 
engra issés les quan t i t é s su ivan tes de substances minérales: 
dans le bœuf 4 ,5 à 5 p o u r 100, dans le mouton 5 à 3 ,5 
p o u r 100, dans le cochon 2 , 5 à 3 , 5 p ô u r 100. Dans les an i -
m a u x engraissés , les nombres co r respondan t s de substances 
minéra les sont : dans le veau et le bœuf 3,6 à 4 p o u r 100 
dans le mouton et l ' agneau 2 ,25 à 2,50 p o u r 100, dans le 
cochon 1,25 à 1,75 p o u r 100. 



Les matières azotées figurent dans le bœuf g r a s p o u r 14,5 
pour 100, dans le mouton g ras p o u r 12,25 p o u r 100, dans 
le mouton t r è s - g r a s pour 11 p o u r 100, dans le cochon g ras 
pour 10,87 pour 100. Les an imaux ma ig res contenaient 2 à 3 
pour 100 de p lus de substances azotées que les an imaux g r a s . 

La graisse f o r m e la par t ie pr incipale de la subs tance 
sèche de l ' an imal ent ier . Ainsi le bœuf et l ' agneau contien-
nen t 30 pour 100 de leur po ids d é g r a i s s é ; le mouton 35,5 
pour 100, le m o u t o n t rès-gras 45,75 pour 100 et le cochon 
42 ,25 pour 100. L e veau g ras seul a fai t exception ; il con-
tenai t mo ins de g ra i s se que de ma t i è re azotée. 

On voit donc que le mot d'engraissement est par fa i tement 
jus te , pu isque la p l u s g rande part ie du poids acquis pa r 
l 'animal est représentée par de la gra isse . En somme, si 
l 'on compare l ' an imal engraissé à l ' an imal maigre , on peut 
dire que la por t ion acquise consiste su r tou t en gra isse , 
car les mat ières azotées et les mat ières minéra les ont r e -
lat ivement d iminué au heu d ' augmenter . Ce résu l ta i des ex-
périences de MM. Lawes et Gilbert était difficile à prévoir , 
et on devra en t en i r compte dans les calculs re la t i fs au 
p rodu i t que peut fou rn i r à l ' agr icu l tu re l 'élevage des an i -
m a u x de boucherie. 

S 

Constitution d u t e r r e a u comparée à l a const i tu t ion de l a te r re 
végétale . 

M. Boussingaul t a publié en 1859 u n mémoire su r la 
constitution du terreau comparée à la constitution de la terre 
végétale. Le t e r reau se p répa re dans toutes les fe rmes pa r 
l 'accumulat ion de toutes sortes de débr is de l 'exploitation 
ru ra le , que l 'on conserve pendan t environ deux ans , en 
a y a n t soin de les mainteni r dans u n état constant d ' h u m i -
dité. M. Bouss ingaul t a fait cette observation chimique im-

por tan te , que ce mélange renfe rme une certaine p r o p o r -
t ion d'azote à l 'é tat d 'azotate de potasse ou sa lpêtre . Il a 
t rouvé 1 demi pour 100 de salpêtre dans les t e r reaux de 
fe rme, et la présence de ce sel amène M. Bouss ingaul t à 
considérer le mélange en t ra in de se convert ir en t e r r eau , 
ccmme une sor te de nitrière artificielle. Les recherches 
dont le sol arable a été l 'obje t en t re les mains de MM. Liebig, 
Ville, Bouss ingaul t et P a u l Théna rd , ont démontré la p r é -
sence du ni t re dans la t e r r e végétale, et ont conduit à assi-
miler le sol arable à u n e sor te de ni t r ière artificielle. Le 
t e r reau présente donc, à ce point de vue, u n e const i tut ion 
chimique analogue à celle de la t e r r e arable. 

L 'assimilat ion qu ' i l est pe rmis de fa i re , d ' ap rè s M. B o u s -
s ingaul t , en t re le t e r reau et u n e n i t r ière artificielle, condui t 
à modifier dans la p ra t ique le mode actuel de p répa ra t ion 
d u te r reau . Jusqu ' i c i , dans sa p répa ra t ion , on n ' a p u se 
préoccuper de faciliter la nitrification, et les moyens que 
l 'on emploie sont souvent m ê m e cont ra i res à ce résu l ta t . 
M. Bouss ingaul t conseille donc à l ' aveni r , dans la confec -
t ion des t e r reaux , soit à la f e rme , soit dans le po tage r , 
soit dans le j a rd in , de suivre , au tan t q u e le pe rmet t en t les 
c irconstances et l 'économie, les prescr ip t ions r e c o m m a n -
dées pour l 'é tablissement et la conduite d 'une ni t r ière . 
P o u r éclairer sous ce r a p p o r t la p ra t ique des cul t ivateurs , 
M. Bouss ingaul t a placé à la suite de son mémoire un extrai t 
de l ' ins t ruct ion due a u x anciens rég i sseurs généraux des 
poudres et sa lpêt res . 

Si l 'on considère que les azotates n ' en t ren t que p o u r 
deux centièmes au p lus dans le t e r r eau , on est porté à se 
demander s ' i l ne serai t p a s p lus économique d 'appl iquer 
d i rectement su r les p ra i r ies du salpêtre, plutôt que de fa i re 
na î t re artificiellement l 'acide azotique dans une masse 
éno rme de maté r iaux , dont le t r an spo r t exige de la pa r t des 
attelages u n e g r a n d e dépense de forces. L'azotate de soude 
d 'Amérique revenant à 50 f r . les 100 k i l . . si l ' on a jouta i t 



5 0 0 g r . d e ce sel, ayant une valeur de 0 f r . 25 c. , à 100 kil . 
d 'une te r re quelconque, on obt iendra i t , sous le r appo r t de 
l 'acide azotique, mais sous le r a p p o r t de cet acide seule-
m e n t , l 'équivalent d ' un qu in ta l du p lus r iche te r reau . Que 
l 'on puisse t i r e r , m ê m e en Eu rope , un par t i avantageux 
comme amendement du salpêtre, mêlé à la vase des rivières, 
aux récurages des fossés , cela est incontes tab le ; les expé-
riences de M. K u h l m a n n , celles de M. P u s e y ne laissent 
aucun doute à cet éga rd . Cependant , di t M. Bouss ingaul t , 
une simple addi t ion de salpêtre à de la t e r r e ne saura i t 
const i tuer un véri table t e r r e a u , don t l 'efficacité dépend 
aussi des phosphates et des au t r e s subs tances alcalines et 
calcaires appor tés p a r les ma té r i aux qu i en t ren t dans sa 
composit ion. 

Le terreau ne doit p a s seulement ses p ropr ié tés fe r t i l i -
santes au sa lpêtre . P o u r en compléter l ' é tude, il convenai t 
donc d 'y rechercher l 'azote et le ca rbone , l 'acide p h o s p h o -
r ique et l ' ammoniaque , et de compare r la propor t ion de 
ces éléments à ceux que r en fe rme le sol a rab le . M. Bous-
s ingaul t a fait cette é tude en opé ran t s u r le te r reau des 
mara îchers de P a r i s , qu i résul te de la décomposi t ion lente 
du fumier opérée d a n s des couches de te r re . Il a dé te rminé 
les propor t ions d 'azote , de carbone, d ' ammoniaque , d ' a -
zo t a t e , d 'acide phosphor ique et de chaux exis tant d a n s 
ce t e r reau , et le résu l ta t de ses analyses a mis h o r s de 
doute sa f r a p p a n t e analogie avec la t e r r e végétale. 

Ainsi, le t e r r eau et le sol arable r en fe rmen t les mêmes 
pr incipes actifs ; les différences en t re eux n e por ten t que 
su r les p ropor t ions de ces pr incipes. On pou r r a i t donc dire 
qu 'une te r re fert i le peu t être représentée p a r du te r reau 
disséminé d a n s une quant i té p lus ou moins for te d 'un fonds 
minéra l , argi leux, calcaire et sil iceux. 

M. Bouss ingaul t , a y a n t eu à sa disposi t ion des t e r r e s 
végétales r emarquab les pa r l eur ex t raord ina i re fert i l i té 
q u ' u n voyageur , M. Legendre Décluy, avai t r appor tées 

des rives de l 'Amazone ou de ses p r inc ipaux affluents, et 
qui appar tenaient au t e r r a in ou l imon des bords du Rio-
Madéira, du Rio-Topajo, du Rio-Trombetto, du Rio-Cupasi 
et du Rio-Negro, a t rouvé , dans ce t e r reau du sol américain, 
u n e analogie f r appan te , sous le r appo r t de la composition 
chimique, avec les diverses variétés de t e r r eaux qu ' i l avait 
soumis à l 'analyse , et qui provenaient de nos pays . 

« Ainsi, dit M. Boussingault, il ressort de ces recherches 
que, malgré les origines, des situations les plus diverses, sur 
les bords du Rhin comme dans la vallée des Amazones, dans 
les sols surabondamment amendés des cultures européennes 
comme dans les atterrissements déposés par les grands fleuves 
des forêts impénétrables de l'Amérique, la terre végétale con-
tient toujours les mêmes principes fertilisateurs, ceux que 
l'on rencontre à doses plus élevées dans le terreau, cette dé-
pouille de ce qui a végété, de ce qui a vécu sur le globe : de 
l'ammoniaque ou de l'acide nitrique, le plus ordinairement, des 
sels ammoniacaux réunis à des nitrates, des phosphates mêlés 
à des sels alcalins et terreux ; et, constamment, des matières 
organiques azotées dont le carbone donné par l 'analyse est 
évidemment l'indice et en quelque sorte la mesure. Matières 
complexes, incomplètement étudiées, auxquelles cependant, 
d'après mes expériences, je reconnais cette singulière propriété 
de produire, sous certaines influences agissant dans les condi-
tions normales de la terre arable, de l'acide nitrique et de 
l 'ammoniaque, c'est-à-dire les deux combinaisons dans les-
quelles l'azote est assimilable par les plantes. » 

6 

Du goémon dans la culture des polders. 

M. Hervé-Mangon a noté des fai ts t r è s - c u r i e u x concer-
nan t le rôle d 'engra is qui est rempl i , dans quelques par t ies 
de la Vendée, p a r les a lgues marines et les va rechs . Les 
considérat ions présentées à ce sujet p a r l e savan t ingénieur 
sont d i g r e s d 'être por tées à la connaissance de ceux qui 
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désirent éclairer l eu r pra t ique agricole p a r les précieux e n -

seignements de la chimie. 
Le varech ou goémon est le seul engra i s employé d a n s 

les t e r r a in s de l 'Ile de Noirmoutiers (Vendée). On l 'emploie 
au jou rd ' hu i , di t M. Hervé-Mangon, à la même dose qu ' i l y 
a un siècle; d 'anciens documents prescr ivaient aux t e n a n -
ciers de cer ta ines t e r res le t r an spo r t d ' u n n o m b r e de 
charges d ' âne de goémon préc isément égal à celui que 
l 'on met a u j o u r d ' h u i dans les mêmes parcel les. P a r suite 
d 'une s ingular i té que l 'on ne rencont re ra i t p robab le -
m e n t nul le au t r e p a r t , les te r res de l ' î le de No i rmou-
t i e r s , comme si l 'on avait voulu les consacrer à u n e 
g r a n d e expérience agricole , ne reçoivent j a m a i s d ' en -
grais d 'or ig ine an imale . Le bétai l , assez peu nombreux 
dans l ' î l e , est p resque t ou jou r s r en fe rmé . Le fumie r 
qu'i l p rodu i t et ses dé jec t ions , soigneusement recue i l -
l is dans les é t ab les , dans les c o u r s , et j u s q u e su r les 
chemins , sont pé t r i s ensemble, et se rvent à façonner des 
espèces de galettes que l 'on fait sécher au soleil et à l ' a i r . 
Ces galettes fo rment p o u r l 'hiver u n combustible gross ier . 
La cendre entassée p rès de la chaumiè re , est achetée p a r 
les cu l t iva teurs du Bocage vendéen, qu i appor ten t en 
échange d u bois de chauffage et des fagots . Ce commerce 
singulier est mis en pra t ique de t emps immémoria l dans 
l 'île de Noirmout iers . On est donc bien certain que les en-
grais d 'or ig ine animale n ' on t point compliqué les résul ta ts 
donnés p a r l ' agr icul ture d a n s cette région. 

Voulant se r e n d r e compte d 'une man iè re expér imen-
tale de la va leur de cet engra is , de sa r ichesse en azote et 
de l ' influence qu'i l a pu exercer , au t refo is comme a u j o u r -
d 'hu i (car n i les conditions fondamenta les de la cu l tu re et 
des p ropor t ions d ' engra i s employées, n i la composi t ion 
de cet engra is l u i - m ê m e n 'on t var ié depuis u n e époque 
reculée j u s q u ' à nos jours) , M. H e r v é - M a n g o n a choisi, 
comme su je t de ses analyses, des champs si tués dans la 

par t ie la p lus étroi te de l ' î le , et qu i ne reçoivent que l ' eau 
de pluie . Ces t e r r a in s fo rment de véri tables polders de-
puis fo r t l ong temps conquis s u r la m e r pa r des endigue-
m e n t s . 

P o u r met t re ces t e r r e s en cu l ture , on laisse le champ 
en herbe pendan t qua t r e ou cinq ans . On obtient sans f u -
m u r e 2000 à 3000 k i logrammes de foin par an et pa r h e c -
t a re . On défonce cette espèce d 'he rbage en décembre et 
j anv ie r . On y sème des fèves qui sont recuill ies en juil let 
et en aoû t . E n août et en septembre , on donne un labour 
léger , on appor t e 20 000 k i logrammes de varech f ra is , que 
l 'on dépose en pet i ts tas , pour le r ep rendre à la fourche et 
l ' enfouir le p lus r a p i d e m e n t possible pa r u n labour léger, 
et enfin l 'on sème du f r o m e n t . P e n d a n t t ro is ou qua t re 
a n s on r é p è t e chaque année cette f u m u r e et ces semailles, 
p u i s on fai t u n e année de fèves sans f u m u r e ; p u i s on r e -
vient , p e n d a n t t ro i s ou qua t r e a n s , au f romen t f u m é à 
30 000 k i logrammes de goémon, et a insi de suite. Tous 
les quinze ou v ing t a n s , on remet en herbe , comme on l 'a 
di t d ' abord . Le p rodu i t est de d ix -hu i t à v ingt hectoli tres 
de f r o m e n t pa r an . Tous les cul t iva teurs n 'emploient pas 
une auss i fo r te f u m u r e , mais l eurs récoltes décroissent 
propor t ionnel lement à la réduct ion de la quant i té d ' en -
g ra i s employée. 

M. Hervé-Mangon a ana lysé les f u c u s ou goémons qui 
servent à f u m e r les t e r r e s de l ' î le de Noirmoutiers , et qui 
consistent en u n mélange d 'a lgues et d ' un assez g rand 
nombre de p lantes mar ines . Il a déterminé la quant i té 
d 'azote existant en moyenne dans ces amas végétaux. Il a 
ensui te comparé , d ' après cette donnée, la quant i té d'azote 
q u e cet engra is fourn i t au sol avec celle que les récoltes 
enlèvent chaque année à ce même sol. 

Le goémon, dit M. Hervé-Mangon, employé à la dose 
de 30 000 k i logrammes pa r hectare, appor te aux champs , 
chaque année, 47 ki log. 34 d'azote. Or, la product ion 



moyenne est de 19 hectol i t res de f r o m e n t pa r an . Cette r é -
colte représen te à p e u près 1482 ki log. de gra in et un poids 
double de paille, soi t en tout 4146 kilog. de récolte exportée, 
contenant 1 p o u r 100 d'azote en moyenne , soit 44 kilog. 
46 d'azote p a r an . L 'azote expor té p a r la récolte d u f r o -
ment , paille et g r a i n , est donc sensiblement égal à l 'azote 
impor té p a r le goémon . La récol te de fèves obtenue sans 
f u m u r e tous les q u a t r e ou cinq ans , et les récoltes de foin 
faites tous les d ix -hu i t ou vingt ans , sont prélevées s u r 
le pet i t excès de l ' azote du fumie r , s u r celui de la récolte 
et sur les é léments de ferti l i té q u ' u n sol en cul ture t i re 
tou jour s de l ' a tmosphè re . 

En résumé , la t e r r e d 'un polder vendéen est auss i r iche 
en azote, après p lu s i eu r s siècles d 'une bonne cu l ture , que 
le sol d 'a l luvion q u i le consti tuait au momen t même de 
son end igùement . On peut faire r e m a r q u e r , à ce p ropos , 
q u e le va rech , employé comme engra i s exclusif à Noi r -
mout ie rs , offre u n r emarquab le exemple de la t r a n s f o r m a -
tion, les unes d a n s les au t r e s , sous l ' influence de la v é g é -
ta t ion, des ma t i è r e s organiques nécessai res aux besoins 
de l ' homme . L 'hab i t an t de Noi rmout ie rs qui mange 1 k i -
logramme de pa in consomme, en réali té , 12 à 13 k i lo -
g r a m m e s de ces v a r e c h s que la m e r p rodu i t en si g rande 
quanti té au tou r d e lui , et qui ne pour ra ien t d i rectement 
lu i offrir aucun a l iment ut i le . 

Composition rée l le des phospha tes n a t u r e l s employés d a n s 
l ' agr icul ture . 

Un savant minéra log is te , M. Delanouë, a fai t une r é v é -
lation impor tan te concernant les phosphates de chaux n a -
ture ls dont on e s s a y e , depuis p lus ieu r s années , de faire 
usage à t i t re d ' amendement . La déclara t ion fai te p a r M. De-
lanouë est préc ieuse à recueil l ir p a r les nombreux p r o -

priétaires qui ont déjà consacré beaucoup de peine et 
d ' a rgen t à ameubl i r l eurs t e r res p a u v r e s avec des m i n é r a u x 
phospha tés . 

E n 1853, M. Delanouë signalait au Congrès scientif ique 
d ' A r r a s l 'ut i l i té, p o u r l ' agr icu l ture , de divers gîtes miné-
r a u x qu'i l avait r econnus dans "le n o r d de la F rance , et 
qu' i l considérait comme essentiel lement formés de p h o s -
pha te de chaux . Les phospha te s étant u n élément essentiel 
à la product ion végétale , l ' agr icu l ture accueillit avec u n e 
véritable reconnaissance l ' annonce de l 'existence, dans 
not re pays , de g isements de phospha tes p r o p r e s à serv i r 
d ' amendement au sol. 

Depuis l 'époque où M. Delanouë fit connaî t re ce fai t , l 'a-
g r icu l tu re f rança ise et é t rangère ont fai t usage de masses 
énormes de ces phospha te s miné raux . M. Elie de B e a u -
mont a donné , dans le Moniteur, u n e monograph ie c o m -
plète des gîtes na ture l s du phosphore . Mais les pra t ic iens 
qui ont exploité ou employé en France les phospha tes n a -
ture ls s ignalés pa r M. Delanouë, n ' on t guère éprouvé j u s -
qu 'à présent que des mécomptes . Cela tient à l ' e r r eu r que 
l 'on a commise en ass imilant ces phospha tes à celui des os 
et du noir animal ; et , à ce su je t , M. Delanouë a f ranche-
ment avoué l ' e r r eu r qu ' i l avait commise . 

Ce que M. Delanouë avait annoncé comme étant du 
phosphate de chaux , n 'en est réel lement pas ; tou t ce 
qu 'on a t rouvé et exploité sous ce nom, en F r a n c e et en 
Angleterre , n 'en est pas davantage . D ' ap rès les recherches 
nouvelles de ce minéra logis te , ce composé n 'es t qu ' un sel 
double, u n phospha te ferr ico-calc ique qui mér i te un n o m 
par t icul ier , car c 'est u n minéra l nouveau , aussi dis t inct du 
v ra i phospha te calcique ou du phospha te fe r r ique s imple 
que la dolomie l 'es t du calcaire ou de la giobbert i te . Ce 
nouveau minéra l n 'es t pas , d 'a i l leurs , u n e r a r e t é e x c e p -
tionnelle d a n s la na tu r e . Ce qui est, au contraire , ex t r ê -
memen t r a r e , ce sont les véri tables coproli thes et la chaux 



phospha tée miné ra l e , que l 'on croyai t composer les e n -
grais phospha té s généra lement exploités dans ces dern iers 
t emps p o u r les usages agricoles. En revanche , le phospha te 
ferr ico-calcique abonde en F r a n c e et en Angleterre , ma is 
il contient u n peu de carbonate calcique qu i l 'a fai t p r e n d r e 
j u s q u ' à présent p o u r du calcaire siliceux ou arg i leux. On 
l e t rouve en Angle te r re et dans le no rd de l a F r a n c e , dans 
les argiles du Gault , en concrétions sphér iques ou m a m e -
lonnées , à couches concentr iques ou à l 'état de moules 
épigéniques dans les cavités des fossiles. Ces rognons 
sont si abondants à l aba se .de la craie sénonienne, à Lille, 
e t d a n s le g rès glaconien infér ieur , au Gault , depuis Saint -
Dizier et Réthel, qu ' i ls y fo rmen t de véri tables couches 
de 0 m ,10 à 0 m ,80 de puissance . • 

Ces phospha tes ferr ico-calc iques , si faciles à exploi ter , 
son t appelés, di t M. Delanouë, à devenir une source f r u c -
tueuse p o u r l ' agr icu l tu re dès qu 'on au ra bien compris 
p a r t o u t q u e l 'acide phosphor ique est , au t an t que l 'azote 
et bien p lus q u e la chaux , indispensable à la fert i l i té des 
t e r res . 

Quoi qu ' i l en soit touchan t l 'ut i l i té agr icole de ce 
de rn ie r minera i , les déclarat ions de M. Delanouë m o n -
t ren t quelle réserve i l f a u d r a por te r à l 'avenir dans l 'emploi 
de ces phospha te s na tu re l s que l ' indust r ie p r ivée a che r -
ché à r é p a n d r e en si g r a n d e abondance, dans ces dernières 
années , comme amendement des t e r res arables . Il n o u s 
semble que, dans l 'é tat présent des choses, le phospha t e de 
chaux p rovenan t des os calcinés ou des rés idus du no i r 
animal des fabr iques de sucre , ou bien enfin le phospha t e 
de chaux p u r que préf torent les fabr iques de p rodu i t s ch i -
miques d u no rd de la France , sont les seules mat ières q u e 
l ' ag r i cu l tu re puisse employer avec u n e confiance absolue. 
Malheureusement le p r i x t rop élevé de ces phospha te s de 
chaux p u r s , doit beaucoup res t re indre leur emploi d a n s 
les exploi tat ions agricoles. 

8 

Sur l'utilisation des coquilles dans l'agriculture. 

On commence à t i r e r par t i , en Angleterre , des coquilles 
mar ines f ra îches ou fossiles, p o u r l ' amendement des t e r res . 
Le carbonate de chaux qu i consti tue la base minérale des 
coquilles, jo in t à la faible propor t ion de mat ière animale 
qu 'e l les r en fe rment , expl ique l 'uti l i té de ces substances 
comme amendement des t e r r e s . Cette pra t ique , du reste , 
n 'es t pas inconnue en F r a n c e . On se se r t encore a u j o u r 
d 'hu i , en Toura ine , des coquilles fossiles, fo r t abondantes 
en ce pays , p o u r modif ier avan tageusement la composit ion 
des t e r res arg i leuses . On a m ê m e réuss i , sur quelques par -
ties de nos côtes, à employer , comme amendement , des 
coquilles f ra îches p r i ses sur le r ivage de la mer . 

C'est ce dern ier système qui est actuellement suivi en 
Angleterre s u r u n e t r è s - g r a n d e échelle. On recueille, p o u r 
les ut i l iser dans l ' ag r i cu l tu re , les débr is de coquil les qui 
viennent s ' amasse r sur le r ivage de la m e r . Leur exploita-
tion est devenue si considérable , que, pour en effectuer 
p lus économiquement le t r anspo r t , on a construi t un che -
min de fe r de P a d s t o w à B o d m i n . Aujourd 'hu i , des mill iers 
de w a g o n s cha rgés de ce calcaire m a r i n sont expédiés de 
la côte ve r s l ' in té r ieur , e t r épanden t a insi la ferti l i té su r 
de g randes é tendues de t e r r e d a n s les comtés de Cornwall 
et de Devon. 

Le jou rna l agricole la Culture, rédigé p a r M. A. Sanson, 
a donné d ' in té ressan ts détails su r cette exploitation des c o -
quilles mar ines en vue des besoins de l ' agr icul ture . 

« Les débris coquilliers, se composant d'ordinaire de f rag-
ments assez gros et peu divisés, doivent, dit M. Sanson, pour 
produire dans le sol un effet sensible et immédiat, être désa-



grégés et réduits en poudre impalpable ; car, dans leur état 
actuel, et n 'ayant pas encore subi un commencement de dé-
composition qui les rend friables et attaquables à l 'humidité 
de l 'air , ils resteraient inaltérables dans le sol , où ils agi-
raient imparfaitement et diviseraient seulement les molé-
cules. 

« Mais pour convertir en engrais cet amendement d'une si 
excellente nature, il fallait compléter la présence du calcaire 
par l'addition des matières azotées. Les astéries, espèce de 
zoophytes que rejette la mer, se sont présentées comme pou-
vant remplir cette condition; mais elles arrivent en trop petite 
quantité sur le rivage pour devenir l 'objet d'une exploitation 
importante et continue. On a dû aller les chercher jusqu'à leur 
source, afin de pouvoir reconnaître l'importance de leurs gise-
ments. C'est dans ce but que furent exécutés en Belgique des 
sondages, depuis la Panne jusqu'à l 'emsouchure de l 'Escaut. 
On constata ainsi l'existence d'une immense région peuplée 
d'astéries dont l'exploitation fu t commencée à la Panne, puis 
continuée à Ostende ; Nieuport, Blankenberghe et Heyst ne 
tarderont pas à entrer dans la même voie. 

« Ces zoophytes, qui, il y a quelques mois à peine, faisaient 
le tourment des pêcheurs, dont elles embarrassaient les filets, 
deviennent aujourd'hui un produit d'une valeur presque égale 
à celle du poisson. 

<r La flottille de la pêche belge ne compte pas moins de deux 
cents voiles; en supposant que chaque barque rapportât , en 
moyenne, pour trois cents jours de pêche par an, 1 hectolitre 
d'astéries par jour, on arrive au chiffre de 60 000 hectolitres 
de zoophytes, qui, vendus à raison de k f r . l'hectolitre, repré-
senteraient un produit de 240 000 f r . Cette quantité de 
60 000 hectolitres suffirait pour animaliser 4 à 500 000 hecto-
litres de poudre de coquilles qui, vendue au prix de 3 f r . , 
rapporteraient de 12 à 1 500 000 fr . » 

Cette exploitation es t loin d 'ê t re récente en Angle-
t e r r e , car on t r o u v e , dans u n mémoire écrit vers le m i -
lieu du siècle dernier , p a r l 'évêque de Dublin, qu 'en 1740 
on uti l isait , p o u r l 'améliorat ion des te r res , les énormes 
bancs de coquilles qui se découvrent à la marée basse d a n s 
la baie de Londonder ry . On en chargeai t su r le r ivage des 
voi tures , qu i les t r anspor ta ien t d a n s l ' in tér ieur du pays . 

P a r u n emploi jud ic ieux de ces coquil les , on était pa rvenu 

à r endre la fert i l i té à beaucoup de t e r r e s . 
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E m p l o i des eaux m é n a g è r e s dans l ' ag r icu l tu re . 

Les eaux ménagères n e sont a u j o u r d ' h u i d ' aucun e m -
p lo i ; elles sont m ê m e par tou t u n e cause d ' insalubr i té , 
pu i squ 'on les re je t te ho r s des habi ta t ions , et qu 'el les con-
s t i tuent , par l eu r décomposit ion pu t r ide , u n e cause de 
miasmes délétères. U n article publ ié dans le Génie in-
dustriel, fai t conna î t re la possibi l i té de les ut i l iser avec 
beaucoup d ' avan tages dans les j a r d i n s po tagers , quelque-
fois même dans les j a rd in s d ' ag rément . On t rouvera dans 
ce recueil l ' énuméra t ion des p lantes auxquel les ce régime 
conviendrai t le mieux . 

E n B r e t a g n e , on a l ' hab i tude de dir iger dans u n e 
p ra i r i e toutes les eaux ' ménagè re s d ' un v i l l age , e t 
cette pra i r ie d e v i e n t , p a r s u i t e , d'une, g r a n d e f e r t i -
l i té. 

En Belgique, dans p lus ieu r s can tons , on p ra t i que , d a n s 
les r u e s des b o u r g s et des vi l lages, des r igoles couvertes 
en b r i q u e s , p a r lesquelles les eaux ménagères sont c o n -
duites dans u n e vaste ci terne d 'où elles sont puisées p o u r 
être r é p a n d u e s , comme engra i s l iqu ide , su r les l ins et les 
colzas. 

A Ber l in , les eaux ménagères sont d i r igées p a r de 
vas tes égouts voûtés , ve r s des p la ines sablonneuses . F r a p -
pées précédemment d 'une stérilité abso lue , ces p la ines 
sont au jou rd ' hu i , g râce à l 'effet fer t i l i sant des eaux m é -
nagè res , les p l u s r iches prair ies de toute l 'Al lemagne du 
Nord . 

Une opérat ion du même genre est p ra t iquée avec le même 



succès en Ecosse , où les eaux ménagères d 'Ed imbourg 
sont dir igées s u r des landes de sable défr ichées qui se 
t rouveron t bientôt convert ies ainsi en r iches p ra i r i e s . 

Si ce sys tème était adopté à Pa r i s , deux g r a n d s égou t s , 
para l lè les à la Se ine , et débouchant dans la campagne, ' 
assez loin pour ne p a s nu i r e à la salubri té p u b l i q u e , m e t -
t ra ien t à la disposi t ion de l ' agr icu l ture des masses d ' engra i s 
l iquide d 'une incalculable va leur . Les bénéfices résu l tan t 
de cette opérat ion couv r i r a i en t , s ans d o u t e , l e s f r a i s de 
const ruct ion de ces égouts . 

10 

Util isat ion d u m a r c de ca fé c o m m e eng ra i s . 

Comme a u t r e exemple de l 'ut i l isat ion sous f o r m e d ' e n -
g ra i s , de ma t i è r e s don t on n 'ava i t jusqu ' i c i t i ré aucun 
p a r t i , nous c i terons le m a r c de café. C'est u n p rofesseur 
de la faculté des sciences de Caen, M. Is idore P ie r re , dont 
t ou t le monde connaî t les belles recherches de chimie 
agricole, qui n o u s enseigne le profi t que l ' ag r i cu l tu re 
p o u r r a i t r e t i re r du m a r c de café employé comme e n -
g r a i s . 

« Dans beaucoup de villes des départements du nord de la 
France et de la basse Normandie, il se fait, dit M. Isidore 
Pierre, une énorme consommation de café, et l 'on pourrait 
citer a Caen plus d'un établissement qui pourrait l ivrer sans 
difficulté, une cinquantaine d'hectolitres de marc de café, comme 
résidu de la consommation annuelle qu'il fait. 

« Le marc de café contient beaucoup d'azote; il renferme 
aussi une proportion d'acide phosphorique ou de phosphates 
qui le rapprocherait des tourteaux de graines oléagineuses 
Nous y avons trouvé 11,2 pour 100 d'acide phosphorique, repré-
sentant a peu près 25 pour 100 de phosphates ; c'est beaucoup 
plus qu on n'en trouve dans les meilleures poudrettes. C'est un 
engrais dont les effets se font sentir pendant deux ou trois 

a n s , e t d o n t l a d é c o m p o s i t i o n p e u t ê t r e a c t i v é e e n l u i f a i s a n t 
a b s o r b e r l e s u r i n e s , q u i l ' e n r i c h i s s e n t e n c o r e . L e m a r c d e c a t é 

s a t u r é d ' u r i n e p e u t contenir jusqu'à 2 p o u r 100 d a z o t e , e t 

p o u r r a i t ê t r e a l o r s p a y é a v a n t a g e u s e m e n t 4 f r . à 4 t r . 50 l e s 

100 k i l o g r a m m e s . » 

1 1 

Cul ture d u pavot p o u r la récol te d e l 'opium indigène . 

L'op ium, que l 'Orient a eu j u s q u ' à ces dernières années 
le privi lège exclusif de f o u r n i r à l 'Eu rope , commence à 
être cult ivé en F r a n c e . Deux savan ts d is t ingués , MM. De-
charmes et Auberg ie r , ont démont ré la possibili té de r é -
colter d a n s n o s p a y s , p a r la cu l tu re du pavot , u n opium 
t rès -ac t i f . M. A u b e r g i e r , doyen de la faculté des scien-
ces de Cle rmont -Fer rand , a par fa i tement réuss i à i n t r o -
dui re en Auve rgne cette cu l tu re nouvelle. Grâce aux 
efforts in te l l igents et à la persévérance de ce s a v a n t , de 
vas tes é tendues de t e r r a in s sont a u j o u r d ' h u i consacrées , 
aux env i rons de Clermont-Ferrand, à la cu l tu re du pavot . 
La récolte de l ' op ium s 'y fai t comme en Orient en p r a -
t iquant u n e légère incision s u r la capsule du pavot , ve r s 
l 'époque de s a ma tu r i t é . Le l iquide qu i découle de cette in-
cision s ' é tan t desséché à l ' a i r , la isse une masse b r u n â t r e , 
qu i n 'es t a u t r e chose que l ' op ium indigène. L 'analyse chi-
mique a p rouvé que cet op ium ind igène n e le cède en r i en 
à l 'opium o r i en t a l ; on a même reconnu qu ' i l contient sou-
vent u n e - ' u s for te p ropor t ion de morph ine que l ' op ium 

de S m y r n e ou d 'Egyp te . 

M. Roux , p ro fes seu r de botanique à l 'École navale de 
Rochefor t , se l iv re depuis cinq ans à de nombreux essais 
pour la cu l tu re des diverses espèces de pavots , et il pense 
que cette cu l tu re , qu i a déjà donné de si beaux résu l ta t s 
dans la F r a n c e centrale , pour ra i t s 'établir avec les mêmes 
condit ions de succès dans beaucoup d ' au t res dépar tements . 



Selon ce botaniste , dans les dépa r t emen t s du no rd de la 
F rance , où le pavot œillette est cult ivé en g rand pour r e -
t i re r de ses semences l 'hui le g r a s s e désignée sous le nom 
^huile tf œillette, on obt iendrai t de g r a n d s avantages de la 
cul ture du pavot de l'Inde, ou d e toute au t r e espèce, d i r i -
gée de man iè re à fourn i r le s u c narcot ique qu i consti tue 
l ' op ium. 

D 'après M. Roux , le pavot de l ' Inde s 'accl imaterai t faci-
lement en France . Un semis , f a i t au mois d 'octobre 1857, 
a par fa i tement r é u s s i ; p e n d a n t l 'h iver de 1858, ces j eunes 
plantes suppor t è ren t sans accident une t empéra tu re de dix 
degrés a u - d e s s o u s de zéro . 

M. Roux a soumis à des essa is de cu l tu re hu i t espèces 
de pavots : 1° le pavot b lanc médic ina l à capsules indéhis -
centes ; 2" le pavot œil let te; 3° le pavot œillette aveugle 
(capsules indéhiscentes) ; 4° le pavot li las foncé avec u n e 
tache b r u n e à la base du p é t a l e ; 5° le pavot violet ; 6° le 
pavot à pétale r o u g e ; 7° le pavo t à brac tées . Il résu l te de 
ses recherches que les pavots œil let tes (œillette aveugle et 
œillette rouge) , sont les espèces qu i fourn i ra ien t le mei l leur 
op ium. Le suc p rovenan t de ces pavo t s renferme, en effet, 
p lus de morph ine que n ' en con t iennent les opiums ordi-
na i res du commerce . 

M. Roux pense que l 'œillette o rd ina i re , l 'œillette aveugle , 
le pavot de l ' Inde, le pavot r o u g e pou r r a i en t être cult ivés 
dans la p lupa r t de nos dépar tements , et que l ' on p o u r r a i t , 
dans ces différentes r ég ions , récol ter de l 'opium indigène 
tou t auss i bien qu 'en Auvergne . La F r a n c e ret i re annuel le-
ment des pavots qu'elle cult ive u n e quant i té d 'huile dont 
la va leur est de 25 à 30 mil l ions de f r a n c s ; i l serai t facile 
d ' essayer comme annexe à cette impor t an te p r o d u c t i o n 
l ' in téressante indus t r ie de l ' o p i u m indigène. 

I l serai t bon que quelques g r a n d s propr ié ta i res du no rd 
de la F rance , confiants dans les observat ions de M. Roux , 
fissent la tentat ive recommandée p a r le botanis te de Bres t ! 

Adjoindre à le cu l tu re actuelle du pavot celle du pavot de 
l ' Inde, dans le bu t d 'en re t i re r l 'opium, serait une e n t r e -
pr ise qui n ' amènera i t pas de g r a n d s f ra is , qui produi ra i t 
peu t - ê t r e des bénéfices, et qui , dans tous les cas, aura i t le 
méri te d 'éclairer l ' agr icu l tu re f rançaise su r l 'avenir d 'une 
quest ion qui lu i p romet p e u t - ê t r e les p lus br i l lants r é -
sul ta ts . 

12 

Culture du riz en Algérie. 

Un colon de l 'Algérie a fai t , en 1858, dans les _ environs 
de Sa in t -Den i s -du -S ig , un essai de cu l tu re du r iz dont le 
succès a été complet . Cet essa i a por té su r la var ié té 
connue sous le nom de riz sec, quoiqu'el le ne puisse pas 
p lus se pas se r de l ' i r r iga t ion p a r inondat ion que les aut res 
variétés . La semence employée d a n s cette expérience avait 
été t irée de la Chine et remise au propr ié ta i re pa r les soins 
de l 'adminis t ra t ion préfectorale d 'Oran . 

L 'ensemencement eut lieu le 10 mai 1858, p a r poquets , 
espacés de 40 cen t imèt res ; chaque poquet reçut dix à douze 
graines. Treize j o u r s ap rè s , la levée ne laissait r ien à d é -
sirer , et le 12 octobre su ivan t , on p rocéda à la récolte, qui 
produis i t 5 k i l og rammes de riz. 

Le sol choisi pour cet essai est à la fois r iche et léger. 
Aucune f u m u r e n ' ava i t précédé l ' ensemencement su r un 
seul l abour : deux b inages suff i rent pour mainteni r la 
t e r re ne t t e ; t ro is a r rosages p a r inondat ion donnés le 
15 ju in , le 15 juil let et te 25 aoû t , fourn i ren t à la p lante 
l 'humidi té nécessaire pour pa rcou r i r toute la phase de sa 
végéta t ion. 

En p renan t p o u r base les résu l ta t s obtenus , comme on 
n 'avait opéré que s u r une superficie d ' un are 30 cent iares , 
et que 100 g r a m m e s de gra ines seulement avaient été 
confiées à la te r re , on pour ra i t en conclure , dit le recueil 

iv. -25 



auquel nous emprun tons ces rense ignements , que l 'ense-
mencement d ' un hectare exigerai t 7 k i log rammes , et que 
le rendement serai t d ' env i ron 40 qu in t aux mé t r iques 
de r iz , 
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Moyen d ' a n é a n t i r la cuscute . 

Le sulfate de fer en dissolut ion d a n s l ' eau joui t d 'une 
puissance r emarquab le p o u r anéant i r la cuscute (barbe de 
moine, r o g n e , etc.), cette p lan te pa ras i t e qu i est si nuis ible 
aux luzernes . On doit à M. P o n s a r d , p rés iden t du Comice 
agricole de la Marne , l ' idée de cette applicat ion d u sulfa te 
de f e r . 

L 'analyse chimique ava i t établi l 'exis tence d ' u n e p r o -
por t ion considérable d 'ac ide t ann ique d a n s la cuscute . 
M. P o n s a r d eut donc l ' e spo i r de dé t ru i re cette p l an te en 
l ' a r rosan t avec u n e dissolut ion de sulfate de fe r ; i l devai t 
se fo rmer ainsi u n sel insoluble, c ' e s t -à -d i re du t a n -
nate de f e r , composé d i f férant peu d u gallate de f e r , 
qui est la base de l ' enc re à écrire . La p ra t ique a c o n -
firmé cette prévis ion . Q u a n d on a r rose la cuscute ou le 
sol su r lequel elle végè te , avec u n e dissolut ion de su l fa te 
de fer , i l se fait p r e s q u e aussi tôt d u tanna te de fe r , et la 
p lante est dét rui te en que lques heures ; il n e res te su r le 
sol que des filaments n o i r s . 

Voici comment i l f a u t p ra t ique r en g r a n d l 'opéra t ion . 
Dans u n tonneau mon té s u r des roues et contenant c inq 
hectoli tres d 'eau , on fa i t dissoudae une quan t i t é de su l fa te 
de fer (vitriol vert) , r ep ré sen t an t le dixième d u poids de 
cette eau . A l ' a r r i è re du tonneau se t rouve u n robine t 
m u n i d ' un t u y a u de caoutchouc avec sa lance . On fai t en -
lever à la f a u x et au r â t e a u le p lus g ros de la luzerne et 
de la cuscute , de m a n i è r e à pe rmet t re à l ' a r rosemen t de 
pénétrer j u squ ' au sol. Le p rodu i t de ce fauchage est mis 

en t a s , séché et b rû lé . On fai t a lo rs a r roser de sulfate 
de fer les p laces où abonde la cuscute . I l est bon d ' a r r o -
ser au delà de la zone envahie afin d 'a t taquer tous les fila-
ments . Le sulfa te de f e r é tant un a d j u v a n t pu issan t de la 
végétat ion, la luzerne r epousse de p lus belle aux places 
a t taquées , sans j ama i s souf f r i r de cet a r rosage . 

On a proposé bien d ' a u t r e s moyens p o u r faire d ispara î t re 
la cuscu te ; mais ce mode nouveau que la chimie propose 
mér i te d 'ê t re par t icu l iè rement r e c o m m a n d é , parce qu'i l ne 
compte que des succès . . 

14 

Util isat ion de l a be t t e rave . 

On sai t que la be t te rave , c r u e ou cuite, n e const i tue p a s 
u n bon aliment p o u r le bétai l . Comment t r a n s f o r m e r cette 
racine en u n al iment t ou t à la fo i s substant ie l et appé t i s san t 
pour les an imaux? Ayan t à t i r e r pa r t i d 'une g r a n d e q u a n -
tité de be t te raves qui n 'ava i t p u ê t re l ivrée aux fabr ican t s 
de sucre , M. Leduc de Beaurevoi r a eu l ' idée, p o u r fa i re 
servir cette subs tance à l ' engra i s sement du bétai l , de sou-
met t re à la fe rmenta t ion alcoolique cette racine p réa lab le -
ment cuite. Voici comment il r e commande d 'opérer , pour 
u n cas de de ce genre c ' e s t - à -d i r e p o u r t ra i t e r à la fois de 
g randes quant i tés de cette rac ine sucrée . 

Dans une fosse en maçonner ie longue de 4 mètres , large 
de 2 mèt res et profonde d ' au t an t , on place, pa r l i ts a l terna-
tifs, de la bet terave rédu i te en m o r c e a u x et de la paille h a -
chée. La fosse étant pleine, on y in t rodu i t de la vapeur d 'eau 
p a r des ouver tures ménagées à la pa r t i e infér ieure . Au bout 
d 'une demi-heure , le mélange se t r o u v a n t convenablement 
imprégné de vapeur , on f e rme les rob ine ts , pu i s on laisse 
f e rmen te r le tout p e n d a n t t ro is j o u r s . Après ce laps de 
t emps , on fai t écouler , p a r un orifice in fér ieur , l 'eau su ra -



boudante ; i l r e s t e d a n s l a fosse un al iment exhalant une 
odeur alcoolique p r o n o n c é e , appét issante p o u r les a n i -
m a u x . 

Ce sys tème serai t év idemment d 'une g r a n d e uti l i té pour 
les cu l t iva teurs d u N o r d dans les années où le p r i x de 
la bet terave s 'abaisse j u s q u ' à des p ropor t ions désas t reuses . 
On p o u r r a i t , en su ivan t cette méthode, créer d a n s chaque 
village u n é tabl issement dest iné à cet te t r ans fo rma t ion de 
la be t te rave en ma t i è re a l imentai re à l ' usage des an imaux . 
En venant y a p p o r t e r s a récolte de bet terave, chaque cu l -
t iva teur recevra i t en échange la quant i té de nou r r i t u r e 
nécessaire à l ' engra i s sement de quelques bêtes à cornes et 
de que lques mou tons . 

Nous ne devons p a s m a n q u e r de fa i re r e m a r q u e r p o u r -
tan t que ce moyen de t i r e r par t i des be t te raves avariées , 
s ' i l n ' a p a s été réal isé encore en g r a n d et avec cet appare i l 
d 'out i l lage mécanique qui ne peut in te rveni r que dans de 
vas tes explo i ta t ions , est , depuis bien des années , m i s en 
p ra t ique su r u n e pet i te échelle dans les fe rmes d u Nord de 
la F r a n c e . "Voici le m o y e n dont les pe t i t s propr ié ta i res 
se se rven t p o u r a r r ive r au même résu l ta t s ans aucun 
mécan isme embar ra s san t . On divise la be t te rave , on la 
mélange avec u n e cer ta ine quant i té de paille hachée et 
l ' o n presse for tement ce mélange, ap rès l 'avoir i n t r o -
d u i t d a n s u n tonneau ou dans une fosse . Au bout de 
quelques j ou r s , le sucre de la bet terave subit la f e r m e n -
ta t ion alcoolique, et cela sans pe r t e sensible. On donne 
ensui te ce mélange de pai l le hachée et de bet teraves alcoo-
lisées aux an imaux de la fe rme, qui s ' accommodent t r è s -
bien de cette nour r i tu re . 

l o 

Sur le versage des blés . 

Le phénomène de la verse des blés qui , en 1846 et 1853, 
produis i t en g r a n d e par t i e ce déficit s u r les g ra ins qu i oc-
casionna tan t de misères à la F r a n c e , p roviendra i t su r tou t , 
selon M. G u e y m a r d , d 'une cause chimique : la t rop faible 
propor t ion de silice contenue dans le sol. 

La verse des blés était beaucoup plus r a r e autrefois que 
de nos j o u r s . Tes s i e r , John Sinclair , Mathieu Dombas le , 
n e pa r l en t p resque point de ce fléau, qui peut dépendre de 
p lus ieurs causes , et qu 'on peu t , p a r conséquent , chercher 
à p réven i r de d iverses manières . P a r m i ces causes, il en 
est une t r è s -d igne d 'ê t re pr ise en considérat ion, car il ne 
s 'agi t point ici d 'une action passagère , m a i s d 'une influence 
constante et progress ive . 

On sait ce qui a r r ive à des poules tenues en cage, et 
qui cont inuent à pondre sans t rouver dans les al iments 
qu 'on leur fourn i t u n e quant i té suff isante d 'é léments miné-
r a u x calcaires pour la coquille de l 'œuf : elles pondent des 
œufs à enveloppe molle. Quelque chose de semblable doit 
a r r ive r p o u r le blé, si ce végétal ne t rouve pas dans le sol 
une propor t ion de silice suff isante p o u r donner au chaume 
la rés is tance nécessaire. La paille d 'avoine, en effet, doit 
contenir no rmalemen t 40 pour 100 de silice; la paille 
d 'o rge , 57 ; la paille de seigle, 6 4 ; la paille de f romen t , 68. 

La silice se t r o u v e , sans d o u t e , dans tous les sols a r a -
b l e s , ma is elle y est t ou jou r s combinée avec des bases e t 
const i tuant des silicates dans la p lupar t desquels la silice 
n 'es t pas assimilable imméd ia t emen t , et ne peut l 'être que 
t r è s - l en tement avec le concours de la p lu ie et de l 'acide 
carbonique de l ' a tmosphère . I l y a donc évidemment bien 
des cas où le sol s ' épuisera de silice assimilable si on ne 



lu i en f o u r n i t p a s a u m o y e n d ' a m e n d e m e n t s conve -
nab le s . 

M. G u e y m a r d p r o p o s e de r e n d r e ar t i f ic ie l lement a u sol 
a r ab l e l a silice qu i l u i m a n q u e . D a n s le t r a i t e m e n t des m i -
ne ra i s de f e r , il se p r o d u i t u n e q u a n t i t é de s i l icates d i v e r s 
c o n n u s s o u s le n o m de laitiers, q u e l 'on p o u r r a i t a m e n e r , 
p o u r la p l u p a r t , a u x c o n d i t i o n s v o u l u e s p o u r l e u r emplo i 
a g r o n o m i q u e . 

Les la i t iers f o u r n i s p a r les h a u t s - f o u r n e a u x m a r c h a n t 
a u c h a r b o n de bois , s o n t des s i l ica tes s emblab le s à ceux 
d u sol a g r a i r e , et c o m m e c e u x - c i i nu t i l e s en t a n t q u e n o n 
ass imi lab les à l a p l an t e . Ma i s les l a i t i e r s au coke s o n t des 
s i l ica tes b a s i q u e s , d é c o m p o s a b l e s p a r les ac ides les p l u s 
f a i b l e s , à f r o i d et p r e s q u e i n s t a n t a n é m e n t . Ces la i t iers 
con t i ennen t en m o y e n n e 40 p o u r 100 de si l ice. C 'est u n e 
m i n e q u e l ' o n p o u r r a i t exp lo i t e r avec g r a n d a v a n t a g e 
p o u r t ou t e s les p l a n t e s a u x q u e l l e s il f a u t d o n n e r beau-
coup de s i l i ce , et c ' es t u n e m i n e p r e s q u e i n é p u i s a b l e , c a r 
les h a u t s - f o u r n e a u x a u coke s o n t n o m b r e u x en F r a n c e . 
Les m a î t r e s d e f o r g e s , t r è s - e m b a r r a s s é s de ces l a i t i e r s , 
s o n t ob l igés , p o u r s ' e n d é f a i r e , de les f a i r e t r a n s p o r -
t e r a u loin . On n e p o u r r a i t , à l a v é r i t é , e m p l o y e r en 
a g r i c u l t u r e ces l a i t i e r s à l ' é t a t b r u t ; i l f a u d r a i t les 
b r o y e r et les t a m i s e r ; m a i s il en coû te ra i t peu p o u r 
les r é d u i r e en cet é t a t , c a r i l s son t t r è s - c a s s a n t s et 
faci les à p u l v é r i s e r . Cet te o p é r a t i o n , se lon M. G u e y -
m a r d , n ' a t e i n d r a i t p a s le ch i f f r e d e 50 cen t imes les 100 ki -
l o g r a m m e s . 

O u t r e les l a i t i e r s des h a u t s - f o u r n e a u x , on pos sède e n -
core les scor ies des f o r g e s q u i Sont des s i l ica tes b a s i q u e s , 
et la ba se q u i y d o m i n e es t le p r o t o x y d e d e f e r ; les a u t r e s 
bases son t l a c h a u x , l ' a l u m i n e , la m a g n é s i e et le p r o -
toxyde de m a n g a n è s e . T o u s ces si l icates s o n t éga l emen t a t -
t aquab l e s p a r les ac ides les p l u s fa ib les . I l s d o n n e n t auss i 
en m o y e n n e 40 p o u r 100 d e silice g é l a t i n e u s e , et p o u r -

ra i en t ê t re consac ré s avec a v a n t a g e à l ' a m e n d e m e n t des 
sols a r a b l e s consac ré s à l a c u l t u r e des b l é s . 

N o u s devons f a i r e r e m a r q u e r q u e l ' a b s e n c e o u l ' i n s u t f i -
sance de la si l ice d a n s le sol a été dé jà s igna lée p a r d ive r s 
a g r o n o m e s c o m m e cause d u p h é n o m è n e de l a verse des 
blés. M. A u g u s t e J o u r d i e r , d a n s s o n Catéchisme d'agricul-
ture pub l i é en 1857 1 , M. Michel Greff , d a n s son Catéchisme 
agricole8, o n t i n d i q u é cette cause de l a m a n i è r e la p l u s 
explici te . L ' emp lo i des la i t i e r s de h a u t s - f o u r n e a u x comme 
p r o p r e s à f o u r n i r d e la silice a u x t e r r e s à b l é , a été éga le -
m e n t p r o p o s é p a r M. J o i g n e a u x . M. B o i s s i è r e , ch imis te , 
d i r ec t eu r d ' u n e v e r r e r i e à Gas t (Orne) , a d é j à l i v ré a u x 
a g r i c u l t e u r s d u sil icate d e s o u d e ( v e r r e s o l u b l e ) , p o u r 
l ' a m e n d e m e n t des t e r r e s à b l é ; il a s s u r e q u e l a pa i l le des 
cé réa les p r o v e n a n t des t e r r e s a ins i a m e n d é e s é ta i t b ien p l u s 
r é s i s t a n t e , et q u e l e s b lés n e v e r s a i e n t j a m a i s . E n 1858, 
M. Boiss iè re a appe lé l ' a t t en t ion des m e m b r e s de l'Associa-
tion normande s u r l ' app l i ca t ion que l ' o n p o u r r a i t f a i r e à 
l ' a g r i c u l t u r e d e s r é s i d u s de v e r r e r i e q u i s o n t c o m p o s é s de 
si l icate de s o u d e et de p o t a s s e , et d o n t on r e j e t t e d a n s 
c h a q u e ville p l u s de 100 000 k i l o g r a m m e s p a r a n . Ces r é s i -
d u s , p r e s q u e s a n s v a l e u r , s e ra i en t t r è s - u t i l e s c o m m e a m e n -
demen t s i l iceux des t e r r e s à b lé , c a r i l s s o n t so lub les et p a r 
c o n s é q u e n t ass imi lables p a r l e s p l a n t e s , et en ou t re p a r c e 
qu ' i l s con t i ennen t de l a p o t a s s e et de l a s o u d e , subs t ances 
miné ra l e s i nd i spensab le s a u d é v e l o p p e m e n t des v é g é t a u x . 

B ien q u e l 'u t i l i té des s i l icates comme a m e n d e m e n t des 
t e r r e s à blé eû t é té , c o m m e on le voi t , b ien des fo i s f o r -
mulée , on doit c e p e n d a n t a p p l a u d i r à l ' idée q u ' a eue r é -
m i n e n t i n g é n i e u r , M. G u e y m a r d , de r a p p e l e r l ' a t t en t ion 
des s a v a n t s s u r cet te q u e s t i o n , et s u r t o u t de p r é c i s e r les. 
m o y e n s p r a t i q u e s de t i r e r p a r t i d ans l ' a g r i c u l t u r e des l a i -
t i e r s s i l iceux p r o v e n a n t des h a u t s - f o u r n e a u x a u coke. 

1. Page 83. 
2. Pages 86 e t 87 (6e édit ion). ^ 
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Le Lié e t le pa in dans l ' a l imentat ion du bétail et des chevaux. 

On s ' occupe en Angle te r re , et on c o m m e n c e à songe r en 
F r a n c e , à la poss ibi l i té de c o n s a c r e r le blé à la n o u r r i t u r e 
du bétai l . En p ré sence des p r i x a u x q u e l s sont t ombées les 
cerea les pan i f iab les , on se d e m a n d e s ' i l n ' y a u r a i t p a s 
a v a n t a g e à d o n n e r cet emplo i à u n e pa r t i e de nos g r a i n s 
D ive r s essa is t en tés d a n s ce s e n s ont d o n n é des r é s u l t a t s 
qu i e n c o u r a g e r a i e n t cet te i nnova t ion . 

U n f e r m i e r d u Suffolk occidenta l , en A n g l e t e r r e , a p r è s 
b e a u c o u p d ' e s sa i s , a s s u r e q u e le blé es t la n o u r r i t u r e la 
me i l l eu re et la p l u s économique q u e l ' on p u i s s e e m p l o y e r 
p o u r e n g r a i s s e r les j e u n e s b œ u f s et les p o r c s . I l en a fai t 
c o n s o m m e r , d i t - i l , u n e g r a n d e quan t i t é , et j a m a i s ces ani-
m a u x n ' o n t été en me i l l eu r é ta t q u ' a u j o u r d ' h u i . Il r e c o m -
m a n d e s e u l e m e n t de f a i r e cu i re le blé , qu i devient a lors 
in f in iment p l u s n o u r r i s s a n t . Neuf l i t r e s de blé p a r j o u r 
a jou t é s à u n e pet i te quan t i t é de r a c i n e s , e n g r a i s s e n t u n 
bœuf p l u s r a p i d e m e n t q u e les me i l l eu r s t o u r t e a u x de lin 
que l 'on p o u r r a i t ache te r p o u r le p r ix de cette r a t i on . Ce 
fe rmier n o u r r i t auss i au blé ses c h e v a u x de cha r r e t t e , et 
j a m a i s , a j o u t e - t - i l , i ls n ' o n t eu mei l leure a p p a r e n c e , ' e t 
n ' o n t été e n t r e t e n u s à si peu de f r a i s . 

E n A n g l e t e r r e , b e a u c o u p d ' a g r i c u l t e u r s p e n s e n t q u ' a v e c 
ce s y s t è m e d ' e n g r a i s s e m e n t on p o u r r a i t fa i re de la v iande 
à u n p r i x p l u s b a s q u ' o n ne l ' a ob t enue j u s q u ' à ce j o u r 
et dans ce p a y s u n ce r t a in n o m b r e de f e r m i e r s c o m -
m e n c e n t à engra i s se r l eu r bétai l avec des g r a i n s Ce qu i 
es t v ra i p o u r l ' a g r i c u l t u r e de l a G r a n d e - B r e t a g n e se ra i t 
p l u s v r a i enco re p o u r l a F r ance , qu i , d a n s les a n n é e s o r -
d ina i r e s , p r o d u i t l a rgement t o u t le blé nécessa i re à sa con-
s o m m a t i o n , et où la v i a n d e , m o i n s a b o n d a n t e qu ' en A n -
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g l e t e r r e , t r o u v e u n débouché t o u j o u r s faci le , à u n p r i x 
élevé et q u i c o m p e n s e r a i t a i s émen t les p e r t e s q u ' e n t r a î n e 
l ' a b a i s s e m e n t d u p r i x d u blé d a n s les années d ' abondance . 
On p e u t d o n c consei l ler à nos c u l t i v a t e u r s , s a n s c r a i n t e 
de c o m p r o m e t t r e l e u r s i n t é rê t s , d ' e s s a y e r d e m e t t r e cet te 
m é t h o d e en p r a t i q u e . 

A p r è s avo i r songé à c o n s a c r e r le b l é à l ' a l imenta t ion 
d i r ec t e d u bé ta i l , on es t a l lé p l u s lo in d a n s l a m ê m e voie . 
On a v o u l u d o n n e r à ces a n i m a u x du p a i n de qua l i té t r è s -
c o m m u n e . C 'es t ce q u i r é s u l t e d ' u n e c o m m u n i c a t i o n qu i a 
é té fa i t e p a r M. Heuzé , en 1859, à l a Société centrale d'agri-
culture de Paris. . 

L e pa in des t iné à l a n o u r r i t u r e des c h e v a u x et des vaches 
à l ' e n g r a i s , s e f a b r i q u e à Pe t i t -Bourg , chez 3VI. Decauvi l le : 
2 k i l o g r a m m e s d e ce pa in p a r tê te de cheval t i e n n e n t l ieu 
de six l i t r e s d ' avo ine . Chaque vache à l ' e n g r a i s reçoi t p a r 
j o u r de 1 1 /2 à 2 k i l o g r a m m e s de ce pain et 40 à 50 k i l o -
g r a m m e s de r é s i d u s de b e t t e r a v e s . S u i v a n t M. Heuzé, 5 k i -
l o g r a m m e s de ce p a i n , f a b r i q u é avec de l a f a r i n e de t r o i -
s i è m e qua l i t é , ache tée à Corbei l , à laquel le on a j o u t e des 
f o n d s de cuve de dis t i l le r ie , r e v i e n n e n t à 65 c . , soit 6 c . 1 /2 
le 1 /2 k i l o g r a m m e . 

17 

De l 'emploi du sang des an imaux d a n s l ' a l imenta t ion de l ' homme ; 
ré forme zootechnique proposée par M. S te inro th . 

U n économis te a l l e m a n d , le d o c t e u r S t e in ro th , a pub l i é , 
en 1859, u n t r a v a i l f o r t cu r i eux s u r l a poss ib i l i t é de t i r e r 
p a r t i d u s a n g des a n i m a u x de bouche r i e p o u r l ' a l i m e n t a -
t ion de l ' h o m m e . Cons idé ran t l ' é lévat ion con t inue l l e d u 
p r i x de l a v i a n d e et s o n peu d ' a b o n d a n c e r e l a t i v e m e n t à 
u n e c o n s o m m a t i o n d o n t les beso ins a u g m e n t e n t s a n s cesse , 
îe doc teu r S t e i n r o t h voud ra i t que l ' on d e m a n d â t a u b œ u f , 



au m o u t o n et au porc , du sang p o u r l ' a l imenta t ion pub l i -
que, comme on demande du lait à la vache et à la brebis . 
Le sang contient tou tes les subs tances qui font de la 
viande l 'a l iment nutr i t i f p a r excellence. S a n s doute , on ne 
dit point sa igner les b œ u f s auss i souvent qu 'on t r a i t les 
vaches , mais la sa ignée pour ra i t , ' selon le docteur al le-
mand , se répéter chaque semaine , et cela pendan t p l u -
sieurs années su r le m ê m e an imal , convenablement e n t r e -
tenu , sans nu i r e à sa san té . On ne se p r ive ra i t p a s p o u r 
cela de sa v iande, que l ' o n ob t iendra i t p l u s t a r d . Grâce à 
ce moyen, on obt iendra i t d ' un bœuf t ro is ou qua t r e fois la 
subs tance al imentaire q u ' o n en t i re a u j o u r d ' h u i en le tuan t . 

Ce t rava i l , de l ' économis te a l l emand , a fai t beaucoup de 
brui t chez nos voisins. L ' a u t e u r a été moins heu reux p a r m i 
nous : il n ' y a guère r e n c o n t r é que des cr i t iques . U n j o u r -
nal scientifique a dit à ce p ropos : « Nous r ép u g n e r i o n s à 
conseiller le sys tème de M. Ste inroth , c 'est là u n e p ra t ique 
ba rba re et cruel le , et c 'es t avec ra i son que l ' on prévoi t 
l 'opposit ion que n e m a n q u e r a i t p a s de lui fa i re l a Société 
protectrice des animaux. » 

Nous ne voyons pas ce que l a Société protectrice des ani-
maux v iendra i t f a i re ici . Ces honorables zoophi lës n 'on t 

' j ama i s eu, que n o u s sach ions , la ten ta t ion de s 'opposer à 
l 'abatage des a n i m a u x de boucher ie ; i ls ne seraient pas 
mieux venus de s 'opposer à l eu r sa ignée, c ' e s t - à -d i r e à 
une opéra t ion qui a u r a i t pour résu l ta t de r e t a rde r lë m o -
ment où doit about i r l e u r fa ta le dest inée. Quan t au p r é -
jugé qui , d i t -on , oppose u n e répu ls ion inst inct ive à l 'a l i -
menta t ion au moyen d u sang des an imaux , p u i s q u e ce 
n 'est q u ' u n p r é j u g é , il n ' y a q u ' à l e combat t re e t à le 
va incre . 

Ce p r é j u g é , d 'a i l leurs , n 'es t p a s tel lement r é p a n d u qu 'on 
ne le voie su rmon te r à tou t momen t et en divers l ieux. 
Tous ceux qu i m a n g e n t le boudin ignorent - i l s que cet 
al iment se compose p r e s q u e exclusivement de sang de 

po rc? D an s t ou t le Midi de la F rance , on ne tue p a s u n e 
volaille sans recueil l i r le sang , qui , mis à la poêle et for-
tement assa isonné de v ina igre , const i tue u n m e t s excellent. 
Ce n 'es t p a s à n o u s , m é r i d i o n a l , que l ' on fera accroire 
qu 'a imer le sanguet soit le s igne d 'une âme cruelle. Quan t 
au s a n g du m o u t o n et du b œ u f , il n ' a p a s sans doute les 
qual i tés comest ibles d u s a n g de volaille ou de porc , m a i s 
il se r t , dans les vi l les , à l ' a l imenta t ion des classes p a u v r e s 
et n o u s c r o y o n s qu ' i l f aud ra i t peu d 'effor ts à l ' a r t culi-
na i re p o u r fa i re accepter à tou t le monde ce mets nouveau . 
M. Ste inro th r e m a r q u e fo r t bien que l ' on pour ra i t t i re r im 
excellent p a r t i de cette subs tance nut r i t ive , en la m é l a n -
geant , c rue ou cui te , avec d ' au t res me t s , avec le lai t , le 
pa in , la pât isser ie e t les légumes . 

E n I r l ande , les p a u v r e s sa ignent souvent les b œ u f s e t les 
vaches p o u r se p r o c u r e r u n e nou r r i t u r e substant iel le qui 
l eur m a n q u e r a i t au t r emen t . E n Af r ique , cet usage est 
t r è s - r é p a n d u ; le s a n g est la pr inc ipa le nou r r i t u r e d ' un 
g r a n d n o m b r e de peup lades , c o m m e les Adjeba du bass in 
du Sobat, qu i n 'é lèvent l eu r s nombreux t roupeaux que 
p o u r les soumet t re à des saignées régul ières . En Suède, 
on util ise le s a n g p o u r l a confection des biscui ts . 

Voilà des exemples , voilà des précédents ; pourquoi ne 
p a s les imi ter? Quand on y r ega rde de prè's, no t re système 
d 'exploi tat ion des an imaux de boucher ie est bien an t i -
scientifique et ant iéconomique. On élève à g r a n d s f ra i s le 
bœuf , le p o r c et le m o u t o n p o u r les l iv re r , à u n momen t 
donné , au couteau du boucher . Pou rquo i ne pas essayer 
d 'en t i rer u n p a r t i cons tan t , régul ier , qu i ne dispenserai t 
pas d 'a i l leurs du dern ier prof i t que l ' on en obtient a u -
jou rd ' hu i ? P o u r q u o i ne pas demander au bœuf u n e ra t ion 
de sang, comme on d e m a n d e à la vache u n e ra t ion de la i t , 
s ' i l est p rouvé , comme l 'avance le docteur Steinroth , qu 'avec 
u n régime convenable, on puisse également obtenir l ' un 
ou l ' au t re de ces deux p rodu i t s ? Pourquo i ne pas i nvoque r 
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comme source de p r o d u c t i o n , cet te . force admirab le de la 
vie animale que l ' ag r i cu l tu re songe à peine à util iser, bien 
que ce soit la p lus pu i s san te et la p lus économique? Agri-
cu l t eu r s et consommateurs sont également in téressés à 
l ' adopt ion de ces idées, et si l ' on objecte qu ' une r é p u -
gnance , un p r é j u g é publ ic v iendra les a r rê t e r , nous ré-
p o n d r o n s q u ' u n p ré jugé public s 'est t ou jou r s dressé toutes 
les fois que l 'on a voulu in t rodui re dans la société quelque 
améliorat ion uti le à ses intérêts . Dans ces c i rconstances , 
le méri te c 'est de combat t re des inst incts mal fondés . 
. Nous pa r tageons l 'avis du docteur Steinroth lorsqu ' i l 

n o u s dit que les a r t s agricoles sont encore, chez n o u s , 
dans l 'enfance, et que la vér i table zootechnie économique 
est encore à créer. On considérera u n j o u r comme demi-
ba rba re la pra t ique actuelle qui consiste à n 'é lever des 
a n i m a u x domest iques que p o u r les mener à la boucher ie . 
Quand les a rb re s à qu inqu ina fu ren t exploités p o u r la 
p remiè re fois dans les forê ts du nouveau monde , les s a u -
vages hab i t an t s du P é r o u coupaient p a r le pied des Ch-
chonas magni f iques , pour les dépouiller de leur précieuse 
écorce. Mais b ien tô t , les Européens , mieux avisés, l eur 
app r i r en t à conserver cet a r b r e et à se contenter d 'enlever 
l 'écorce à cer ta ins interval les de temps . Les forê ts de 
q u i n q u i n a s , menacées de dest ruct ion p a r l e procédé des 
Péruv iens , f u r en t a insi conservées, et continuent de n o u s 
fou rn i r pér iodiquement l eurs sa luta i res p rodu i t s . Il est 
pe rmis d 'avancer que n o u s procédons en Europe , quant à 
la manière d 'ut i l iser les animaux de boucher ie , comme les 
incultes hab i tan ts de l 'Amérique méridionale procédaient , 
à l 'or igine, envers l eurs Cinchonas. Conservons s u r pied 
nos an imaux comme ils ont conservé leurs a r b r e s ; d e m a n -
dons à nos vaches le lai t , à nos bœufs le sang , et ne tuons 
que le p lus t a r d possible ces excellentes nourr ices . 

Voilà les considérat ions qui nous por ten t à a jou te r de 
l ' importance à l ' idée économique émise par le docteur 

Steinroth. Tand i s qu 'en Al lemagne cette idée a été ac -
cueillie avec beaucoup de faveur , nos j o u r n a u x scientif i-
ques n 'on t v u que le côté superficiel de cette quest ion, et 
n 'en ont pa r l é que p o u r la cr i t iquer . Nous avons donné les 
motifs qui nous por ten t à la juger a u t r e m e n t ; l 'expérience 
et l 'opinion p r o n o n c e r o n t 
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L'adénisa t ion . 

M. le docteur Cornay (de Rochefort) , a p u b l i é , en 
1859, u n e b rochure assez cur ieuse su r les moyens qui 
permet t ra ient de communique r à la chair des an imaux d 'une 
consommation habi tuel le , un p a r f u m , u n e saveur et des 
propr ié tés hygiéniques dont i ls sont généralement pr ivés 
ou qu ' i ls ne possèdent qu 'à nn faible degré. M. Cornay (de 
Rochefort) p ropose u n e opérat ion chi rurgica le qu i aura i t , 
selon lui, p o u r r é su l t a t de r endre comestible u n e foule 
d 'espèces dont les cha i r s n ' on t j ama i s servi qu 'acc iden te l -
lement à la nou r r i t u r e de l ' homme, à cause de l 'odeur r e -
poussante qu 'el les exhalent . Cette opérat ion, que l ' au teur 
n o m m e adénisation, e t qu ' i l p ré tend avoir pra t iquée le pre-
mie r , consiste dans l ' ab la t ion , chez les an imaux qui en sont 
p o u r v u s , de cer ta ines g landes dont aucun anatomiste 
n 'avai t encore e u . connaissance, et que l ' au teur désigne 
sous le n o m de glandes nidoriennes, du latin nidor, fumet, 
ou mauvaise odeur. D 'après M. Cornay (de Rochefort) , 
l ' appare i l n idor ien , composé d 'une glande et d 'un conduit 
excré teur , serai t si tué vers le r ec tum, et l ' h u m e u r infecte 
qu ' i l sécrète, t r anspor tée d a n s le to r ren t circulatoire, com-
muniquera i t à la chair de divers an imaux leur odeur p a r -
t iculière. Ce serait à la sécrétion fétide de ces g landes que 
serait dû le fumet sui generis qui a fai t jusqu ' ic i repousser 
de nos tables la chair de certains, an imaux . En p ra t iquan t 



AGRICULTURE. 

l'excision de ces organes , on débarrassera i t donc leur 
viande de tou te odeur . L ' a d é n m t i o n (du grec à privatif, 
et M b , glande) est donc l 'opérat ion pa r laquelle on enlève 
au moyen du bis touri ou de ciseaux, pa r une dissection 
variable selon les animaux, l 'apparei l n idorien. L'adenisa-
tion n ' au ra i t , suivant l ' au teu r , aucune action fâcheuse sur 
la santé des an imaux; son effet se bornerai t purement et 
s implement à désinfecter la chair d ' un g rand nombre de 
mammifères et d 'oiseaux. M. Cornay (de Rochefort) se 
flatte de r end re comestible pa r Yadènisation la viande de 
diverses espèces animales , qui , j u squ ' à présent , n 'on t pu 
entrer d a n s l 'a l imentat ion; il espère, en même temps, 
améliorer la saveur des an imaux servis habituellement sur 
nos tables , tels que la volaille et le gibier. 

Cettevue originale est développée, avec beaucoup d 'aut res 
qne nous passons sous silence, dans u n opuscule publié 
par M ledna teur Cornay (de Rochefort), et qui porte le titre, 
suff isamment explicatif, que nous t ranscr ivons : Principes 
d'aclènisation, ou Traité de l'ablation des glandes nidoriennes 
qui communiquent, par leurs sécrétions, un mauvais goût 
aux espèces animales alimentaires, et donnent une odeur in-
supportable aux espèces d'agrément. 

AGRICULTURE. 

a r t s i n d u s t r i e l s . 

Procédés de cu ivrage ga lvanoplas t ique de M. Oudry. 

Le 15 août 1859, la fontaine monumenta le de la place 
Louvois, qu i venait d 'être revêtue s u r toute sa surface 
d 'une couche de cuivre p u r par les procédés galvanoplas-
tiques, était dépouillée des voiles qui la cachaient, et lais-
sait appara î t r e cet intéressant et remarquable t ravai l . C'est 
dans les ateliers de M. Oudry que les diverses par t ies , 
s ta tues , o rnemen t s , etc. , de cette fontaine monumenta le , 
avaient été recouvertes , pièce à pièce, d 'une enveloppe de 
cuivre. P o u r remédier aux pet i ts accidents inévitables ré -
sultant d u t r anspor t à une grande distance de ces énormes 
masses métall iques, quelques jou r s avaient été employés 
pour pra t iquer s u r place, à l 'aide de petits ba ins galvani-
ques, les répara t ions nécessaires. 

La fontaine de la place Louvois est en fonte. Mais au 
contact de l 'a i r et de l 'eau incessamment renouvelés, le 
métal s 'al tère et s 'oxyde. De là, la nécessité de faire usage 
d 'un vernis ou enduit protecteur . Or, aucun enduit n 'a 
jusqu ' ic i p u résis ter à cette influence destructive ; il fallait 
les renouveler sans cesse et à g rands f ra is . Ce qui s 'est 
passé à la fontaine de la place Louvois se reprodui t égale-
ment , d 'ai l leurs, sur toutes les s tatues ou objets métalliques 
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tues de fonte ou de bronze d 'une couche d ' un méta l t rès-
peu al térable , c 'es t -à-dire de cuivre : le cuivrage galvani-
que, telle est donc l 'opération à laquelle il f a u t avoir 
recours p o u r a ssure r leur protect ion. Le cuivre déposé par 
la pile, a u n second avantage : la boue, la poussière , les 
dépôts calcaires des eaux, les p lantes c ryp togamiques , etc. , 
n ' y adhèren t pas , ou cèden t , si elles s 'y sont fixées un 
ins tan t , à que lques coups d 'une brosse légère. On peut voir , 
au bois de Boulogne, t ro is genres de poteaux indicateurs 
ou candelabres : les p remiers sont en bronze , les seconds 
en fonte, recouver t s d 'une peinture , les t ro is ièmes, en , 
fonte , r ecouver t s de cuivre par les procédés de M. Oudry . 
Or, les poteaux recouver t s de cuivre galvaniques ont seuls 
conservé leur éclat ; ils sont auss i ne t s , aussi br i l lants 
qu ' au momen t de leur sortie de l 'a tel ier . 

I l ne sera pas sans intérêt de donner quelques détails 
su r les p rocédés dont M. Oudry fai t usage p o u r ob te -
n i r su r la fonte et le fe r des dépôts de cuivre t rès-adhé-
ren ts et d 'une épaisseur qui peu t var ier à volonté. 

L 'observa teur attentif ne t a rde pas à se convaincre qu ' i l 
existe u n e g rande différence, quan t à l 'exécution et quan t 
aux résu l t a t s , dans le cu ivrage du fer et dans celui de 
la fonte. En effet, le premier de ces p rodu i t s , t o u j o u r s ho-
mogène , se décapé t rès -un i formément p a r les acides, 
taudis que la fon te , à cause de son dé fau t d 'homogénéi té 
r é su l t an t de la pet i te quant i té de carbone qu 'e l le r en fe rme , 
empr i sonne t ou jou r s en t re les aspér i tés g ranu la i r e s de sa 
texture , une cer ta ine quant i té du bain métal l i sant . Il r é -
sulte de là que le fer bri l lanté par un bon décapage et cuivré 
à faible épaisseur , res te t o u j o u r s par fa i tement enveloppé 
de la couche cu ivreuse ; la fonte, au contra i re , cuivrée dans 
les mêmes condit ions, ne ta rde pas à se couvr i r de roui l le 
qu i se fai t j o u r à t ravers la couche de cuivre p lus ou moins 
épaisse dont elle a été recouverte. C'est là un g rave i n -
convénient, car la fonte d 'o rnement , si recherchée dans les 

const ruct ions , à cause de la modicité de son p r i x , doi t 
être cuivrée, s u r u n e p lus g r a n d e épaisseur , si l 'on veut 
a r r ê t e r les p r o g r è s de l 'oxydat ion qu'el le éprouve au po in t 
de contact des deux métaux . 

Ces difficultés d ispara issent , s i , comme le p ra t ique 
M. Oudry , on endui t , p a r immers ion , la pièce en fonte 
d ' u n vernis avant de la soumet t re au cuivrage ' é l ec t ro -
chimique. Cet endu i t p rodu i t p lus ieurs effets uti les : I o il 
d ispense du décapage de la fonte, opérat ion longue , mi -
n u t i e u s e , souvent incer ta ine et t ou jou r s d i spendieuse ; 
2° il suppr ime le ba in de cyanu re de cuivre , indispensable 
pour la p remière immers ion qu i précède celle dans le s u l -
fa te de cu iv re ; 3° i l r e n d là sur face de la fonte b ru t e p lus 
unie , ce qui favor i se ra s ingul ièrement la pu re t é du dépôt 
de cuivre "sur la sur face br i l lantée p a r le vernis ; 4° il 
s 'oppose, p a r son interposi t ion en t re la fonte et le cuivre, 
à la format ion d ' un élément galvanique, qu i a si souvent 
p o u r résul ta t de p rovoquer l 'oxydat ion du méta l s o u s - j a -
cent lorsque la couche enveloppante a été accidentel lement 
déchirée, comme cela a r r ive pour les doublures des n a -
v i res recouver ts de cuivre z ingué . 

Lorsque les pièces ont reçu cet endui t , on les por te à 
l 'é tuve. Au bout d ' u n e heure , elles sont prê tes à recevoir 
la p lombagine qu i doit les r e n d r e conductr ices de l 'é lec-
tr ici té . On les suspend ensui te d a n s le ba in de sulfate de 
c u i v r e , et on les fa i t communiquer avec le zinc, qui 
consti tue a lors u n des éléments de la pile, t and is que les 
pièces à cuivrer const i tuent le deuxième élément. 

C'est p a r ce procédé que M. Oudry est pa rvenu à o b -
ten i r sur la fonta ine monumen ta l e de la place Louvois ce 
magni f ique revêtement métal l ique qui , tou t en conservant la 
pure té des formes extér ieures aux s ta tues et aux o rnement s 
qui les décorent , a s su re à ce beau morceau sculptura l une 
t rès - longue rés is tance à l 'act ion de l 'air et de l ' eau . 

La couche de cuivre que M. Oudry dépose su r les s ta tues 



Nouveau p rocédé ga lvanoplas t ique pour l a r ep roduc t ion 
des rondes-bosses e t s ta tuet tes . 

Un per fec t ionnement r e m a r q u a b l e a p p o r t é depu i s quel-
que t e m p s a u x procédés ga lvanoplas t iques et d û à u n p ra -
t icien in s t ru i t , M. L e n o i r , p e r m e t de r e p r o d u i r e d ' un 
seul jet u n e s ta tue t te , u n g roupe , une r o n d e - b o s s e de 
g randes d imens ions , r é su l t a t qu i n 'avai t encore été obtenu 
que d ' u n e m a n i è r e bien incomplète . Nous pouvons donner 

1. Les applications nouvelles de la science à l'industrie et aux arts 
en 1855, 2e é d i t i o n , page 280. 

et o rnement s de fonte p o u r les p rése rve r de l ' u su re exté-
r ieure , a o rd ina i rement 1 mil l imètre d 'épaisseur ; elle est 
de p lus de 1 mil l imètre et demi dans les par t ies les^plus e x -
posées aux in tempér ies de l ' a i r , aux chocs ou aux dégra-
dat ions p a r le fai t des ne t toyages . Au su rp lu s , l 'épaisseur 
de cette couche peut ê t re augmen tée à volonté p a r le sé-
j o u r p lus ou m o i n s p ro longé de la pièce dans le ba in ga l -
vanoplas t ique ; on ne s ' impose d ' au t r e s l imites que celles 
de la conservat ion des l ignes de l 'obje t d ' a r t a ins i trai té. 

Nous avons pa r l é dans u n au t r e o u v r a g e 1 des beaux 
résul ta t s ob tenus p récédemment p a r M. Oudry dans le 
cnivrage é l ec t ro -ch imique des g randes pièces de fe r des 
machines ; n o u s avons dit que cet habi le pra t ic ien était 
p a r v e n u à cu iv re r , dans d ' immenses r é se rvo i r s ou bains , 
les r evê temen t s de fe r de la carcasse des nav i res e t en gé-
néra l toutes les g randes pièces de fe r en t r an t dans la 
composi t ion des mach ines . M. Oudry , dans sa belle usine 
é lec t ro-ch imique d ' A u t e u i l , cont inue de réa l i se r , avec le 
p lus g r a n d succès , les mul t ip les appl icat ions de l ' a r t ga l -
vanoplas t ique a u x p r o g r è s duque l il a si heu reusemen t 
con t r ibué . 

une descr ipt ion exacte de ce procédé, qu i est appelé à 
é t endre s igul ièrement les appl icat ions de la ga lvano-
plas t ie . 

M. Lenoir a employé deux procédés successifs reposant 
tous les deux, d ' a i l l eurs , su r le m ê m e pr inc ipe . Ce p r i n -
cipe consiste à fa i re u s a g e d ' un conducteur ex t r êmement 
étalé, de man iè re à diviser su r u n e t r è s -g rande surface le 
couran t électr ique. Voici le p remier de ces p r o c é d é s , qui 
devait bientôt conduire l ' au teu r à la méthode actuelle, qui 
ne laisse r ien à dés i re r . 

Dans une p laque de cu ivre ou dans un bloc de c h a r b o n 
conducteur , on découpai t u n e si lhouette ou une esquisse 
rédui te de l 'obje t à r e p r o d u i r e ; on in t roduisa i t cette s i l -
houet te dans l ' in té r ieur du m o u l e , en la fa isant communi -
que r , comme la sur face métall isée du moule , avec le pôle 
négatif de la pile, et l ' on faisait p longer le tou t dans le 
ba in de sulfate de cuivre . De cette maniè re , ce n ' e s t p lus 
seulement le l iquide qu i condui t et p ropage en tous sens 
le couran t électrique ; ce couran t est condui t aussi et dir igé 
p a r la s i lhouet te , celle-ci le dissémine dans chacun des 
points de la surface conductr ice , ce q u i dé te rmine la p ré -
cipitation du cuivre d a n s les c reux les p lus p rofonds et 
les p lus reculés . 

M. Lenoir r ep rodu i s i t de cette man iè re u n e s ta tue d 'é -
corché ; mais ce n 'é ta i t encore là qu ' une solut ion i n c o m -
plète du problème. A la silhouette en méta l ou en charbon 
mass i f , M. Lenoir a subs t i tué u n e carcasse légère, s imple-
ment formée de fils de cuivre, de pla t ine , d,'or, d ' a rgen t 
ou de toute au t r e subs tance conductr ice de l 'électricité. 
Cette carcasse est ins ta l lée dans l ' in té r ieur du moule , qu i 
est a insi sillonné, su r tous les poin ts , de fils soit rec t i l ignes , 
soit curvilignes,, suivant ou dess inant ses contours d ' u n e 
man iè re approximat ive , et fo rman t , p o u r l u i , comme u n 
système de ner fs . Tous ces fils sont réun is en faisceau à 
l 'une de leurs ex t rémi tés , et le faisceau communique , 



comme l a su r f ace intérieure du moule , avec le pôle négatif 
de la p i le ; le t o u t est plongé dans le bain . Cette carcasse 
de fils condui t le courant électrique j u s q u ' a u x dernières 
ramif ica t ions du moule . 

Ces fils sont en même temps de véri tables électrodes 
q u i r enden t beaucoup plus active la décomposit ion de la 
so lu t ion sal ine. E n effet, t and is que les ba ins o rd ina i res ne 
laissent apercevoir aucun dégagement gazeux, les ba ins de 
M. Lenoir sont t r è s - ac t i f s , car des bulles de gaz viennent 
à chaque ins tant éclater à l eur sur face . Le dépôt méta l -
l ique s 'effectue en même temps avec une régu la r i t é et une 
uniformité pa r fa i t e s ; il s 'accroî t d ' ins tan t en i n s t a n t , de 
sor te que l 'on pour ra i t p r e s q u e calculer à l 'avance ie 
t e m p s ap rès lequel la ronde-bosse a u r a l ' épaisseur voulue . 
Le moule est ordinairement divisé en deux p a r t i e s , mais 
les deux moitiés de la r onde -bos se sont par fa i tement s o u -
dées et séparées p a r u n e arête vive en cu ivre , semblable 
aux arê tes qui séparent les diverses zones d 'une s ta tue 
moulée en p lâ t re , et qu i lui donnen t u n carac tè re a r t i s -
t ique t r è s - reche rché . 

Le procédé que nous venons de décr i re ser t a u j o u r d ' h u i , 
dans les atel iers de MM. Gautier et C ie, à r ep rodu i r e des 
s ta tue t tes , des g r o u p e s , des rondes -bosses d 'une g r a n d e 
dimension. C'est là u n a r t du p lus g r a n d avenir , car nous 
ne doutons pas que le même procédé qui se r t a u j o u r d ' h u i 
à obtenir des statuettes ne serve bientôt à r e p r o d u i r e des 
s ta tues entières. * 

Il serai t inutile de beaucoup insis ter p o u r fa i re ressor t i r 
t ous les avantages que les a r t s t rouvera ient à cette r e p r o -
duction , p a r la ga lvanoplas t ie , des s ta tues et des g r a n d s 
obje ts d e sculpture que l 'on n 'obt ient a u j o u r d ' h u i que pa r 
la fonte et la ciselure du méta l . A l 'exception de quelques 
bronzes florentins obtenus de moules en cire avec un a r t 
infini, les s ta tues provenant de la coulée sont ex t rêmement 
mass ives et lourdes ; elles absorbent des quant i tés de m é -

tal cinq à s ix fois t r o p grandes . Au contra i re les s ta tues en 
galvanoplas t ie n ' au ra i en t pour l imite à leur légèreté que 
les exigences de la solidité ; elles s 'obt iendraient avec u n e 
économie et des qual i tés incomparables . En ou t r e , l a s tatue 
p rovenan t de fu s ion n e r ep rodu i t j ama i s exactement les d i -
mens ions et les p ropor t ions du modèle : la fonte, en se r e -
f ro id issan t , subi t un re t ra i t qu' i l est p resque impossible de 
p révo i r et de p réven i r , r e t r a i t t rès- inégal , considérable su r 
cer ta ins p o i n t s , p r e s q u e insensible su r d ' au t res . Au con-
t ra i re , d a n s la r ep roduc t ion galvanoplas t ique, il n ' y a a b -
solument a u c u n r e t r a i t ; les p ropor t ions et les dimensions 
du modèle sont ident iquement r eprodu i tes . Pendan t la 
coulée d ' u n e s t a t u e , les parois d u moule en te r re ont à 
subir l 'action violente et la press ion d 'un to r ren t de lave 
métal l ique, qu i les fai t quelquefois éclater avec explosion, 
qui s 'ouvre souvent un p a s s a g e à t r avers leur épaisseur ou 
leurs j o i n t u r e s , qui al tère t ou jou r s l eurs surfaces et r e n d 
nécessaire u n t ravai l de ciselure t r è s - long et t r è s - d i s p e n -
dieux. Le dépôt ga lvanoplas t ique , au contra i re , se fa isant 
molécule p a r molécule, sousTin f luence d 'une act ion douce 
et cont inue , comme tou tes les actions de la na tu re , ne dé -
t ru i t r i en et p rodu i t des surfaces par fa i tement l isses. 

Ces d ivers a v a n t a g e s , les a r t s en jouissent dès a u j o u r -
d ' h u i , g râce à la méthode de M. Lenoir , pour la r ep roduc -
t ion des s ta tue t tes et des peti ts g roupes . Nous ne met tons 
pas en doute qu 'on n ' a r r i ve un j o u r à r ep rodu i re pa r la 
même m é t h o d e les s t a t u e n t les g r a n d s objets de scu lp-
t u r e . 

5 

Moyens de souder l'aluminium. 

L ' indus t r i e manufac tu r i è r e qu i s 'est appliquée à t i re r 
par t i de l ' a l u m i n i u m , est res tée pendan t assez longtemps 
ar rê tée p a r l ' impossibi l i té de souder l ' a l u m i n i u m , et 



M. Deville avai t en t revu , dès l 'or ig ine , de g r a n d s obstacles 
à l 'emploi de ce mé ta l , p a r sui te de cette c i rconstance. 
L 'a luminium n e se p rê tan t p a s à la s o u d u r e , serai t res té , 
comme le p la t ine , un métal de luxe , s ans applicat ion réelle 
p o u r nos beso ins , e t a u r a i t été for t exposé d ' ê t r e a b a n -
donné p a r la m o d e . 

Le problème industr ie l de l a s o u d u r e de l ' a lumin ium a 
été résolu p a r u n do reu r de P a r i s , M. P h . Mourey. Au 
mois de f év r i e r 1859, cet honorab le i ndus t r i e l a donné 
publ iquement d a n s la salle des séances de la Société d'en-
couragement u n exposé, u n e démons t ra t ion p ra t ique des 
procédés et du tour de main qu ' i l a imaginés p o u r la sou-
dure de l ' a l u m i n i u m . L ' au t eu r a publ ié la Notice suivante , 
qui fai t conna î t r e dans t o u s ses détails le modus faciendi 
de cette opé ra t ion . 

« Il faut , dit M. Pb. Mourey, deux genres de soudures pour 
souder l 'a luminium : l 'une plus faible, servant d'apprêt aux 
pièces; l 'autre plus forte, qui sert à souder. On comprendra 
aisément que la plus faible, servant d'apprêt, se trouve enfer-
mée entre les deux parties que l'on veut joindre ensemble; elle 
à donc besoin de se fondre à nouveau pour former une action 
intime avec la dernière, afin de constituer une bonne soudure. 

Quand on veut former l 'apprêt que je viens de désigner, ou 
même souder u n e pièce, il est nécessaire de se servir de plu-
sieurs outils, semblables à ceux-ci qui devront être en alumi-
nium. 

Les mêmes outils, qui servent comme de petits fers à souder, 
facilitent à la fois la fusion et Adhérence de la soudure avec 
son premier apprêt. 

J 'ai dû, après mûres observations, préférer me servir d'alu-
minium pour point de contact à tout autre métal, parce que 
la soudure n 'es t nullement attirée par lui, comme pourrait le 
faire le même outil en cuivre, qui absorberait de son côté la 
soudure et nuira i t à son application. 

Après avoir essayé de tous les agents possibles pour facili-
ter le coulage et l 'adhérence de la soudure sur l 'aluminium, 
ainsi que tous les fondants susceptibles d'en favoriser l 'ac-
tion, j 'ai dû m'arrêter de préférence au baume de copahu; 

j 'y ajoute environ un t iers de térébenthine de Yenise, tout 
ce qu'il y a de plus- épuré, ainsi que quelques gouttes de jus 
de citron que je broie de manière à les unir parfaitement en-
semble; je dois dire ici qu'il faut être t rès -prudent dans 
l'emploi même de cet agent, parce qu'il est plus nécessaire 
à l 'apprêt qui doit favoriser l 'union des deux pièces qu'à la 
soudure définitive. On ne devra donc pas en mettre entre les 
deux pièces à souder ; il suffira pour la soudure de tremper les 
paillons dans cette préparation pour faciliter la jonction des 
deux pièces préparées, en se servant toujours des outils que 
je viens de désigner. 

Il ne faut opérer cette friction, que j'appellerai tour de main, 
qu'au moment de la fusion, tout en laissant supporter au petit 
fer la chaleur de la flamme de la lampe ; on devra, quand les 
soudures seront parfaitement coulées, comme je vais, messieurs, 
vous le démontrer tout à l 'heure, éloigner la pièce de la flamme 
pour ne pas sécher ou même brûler la soudure qui deviendrait 
ainsi trop cassante. 

Comme pour l 'orfèvrerie et la bijouterie, on peut se servir de 
lampes employées jusqu'à ce jour, soit de la lampe à gaz, soit 
de toute autre lampe. Quant à moi, j'emploie la lampe dite éoli-
pyle, dont les gaziers se servent , qui est très-favorable à ce 
genre de soudures. 

Je pense avoir donné ainsi les détails préliminaires de la 
soudure ; nous allons entrer maintenant dans les détails de sa 
composition. 

L'aluminium, entrant pour base dans toutes mes soudures, 
prouvera à l ' industrie qu'il doit être considéré comme une 
soudure réunissant toutes-les conditions désirables; car vous 
savez, messieurs, que, pour que les soudures soient reconnues 
bonnes et valables, il faut qu'elles aient toujours quelque ho-
mogénéité avec le métal que l'on veut souder. 

Comme je vais vous le démontrer, je me suis servi de quatre 
genres de soudures, plus fusibles les unes que les autres ; je 
vais donc commencer par la première, la plus for te , qui con-
tient : 

Première soudure : 
80 parties de zinc. 
20 d'aluminium. 

Deuxième soudure: 
85 de zinc. 
15 d'aluminium. 



Troisième soudure: 
88 de zinc. 
12 d'aluminium. 

Quatrième soudure ; 
92 de zinc. 

8 d 'aluminium. 

Enfin, on peut augmenter ou diminuer la quantité d'alu-
minium employé dans la soudure ; j 'ai remarqué qu'à un nom-
bre beaucoup plus élevé de ce métal, elle constituait des sou-
dures faciles à couler, mais que ces soudures devenaient 
cassantes en raison de la quantité d'aluminium employé. 

On commence par fondre l 'aluminium en divisant la quantité 
nécessaire que l'on veut mettre en deux ou trois portions, afin 
de rafraîchir toujours le métal ; quand l 'aluminium est bien 
fondu, il faut le brasser avec une petite tringle de fe r ; on y 
ajoute alors la quantité de zinc voulue pour arriver à l 'un des 
titres désignés plus haut. Le zinc alors se fond très-prompte-
ment ; l'on brasse de nouveau afin d'opérer un mélange com-
plet; on y ajoute un peu de suif, et l 'on coule sa soudure. On 
devra faire attention à ne pas faire supporter une trop grande 
chaleur au zinc qui pourrait le brûler, l 'évaporer, et rendre 
ainsi la soudure par trop cassante. » 

4 

Le bronze d'aluminium proposé pour la confection 
des bouches à feu. 

Si l ' a luminium, à l 'état de p t r e t é , nous fa i t encore a t -
t e n d r e ses applications u sue l l e s , l 'al l iage qu ' i l fo rme avec 
le cuivre, et qu i a reçu le nom de bronze d'aluminium, 
para î t appelé à recevoir d ivers emplois. Son ex t rême d u -
re té le r e n d p ropre à composer les par t ies des machines 
dest inées à un f ro t tement cont inu . Les coussinets, les glis- . 
stères de scie, e tc . , fa i ts en bronze d ' a l u m i n i u m , ont offert 
u n e rés is tance considérable à l ' u su re . 

Une au t r e application intéressante , à laquelle a fai t s o n -

ge r la r emarquab le ténacité du bronze d 'a luminium, c'est 
son emploi pour la confection des bouches à feu, canons , 
obus i e r s , a r m e s de g u e r r e , etc. On essaya, à l 'exposition 
de Dijon, en 1858, un canon de pistolet fai t en bronze d ' a -
lumin ium , qui répondi t par fa i tement aux espérances que 
cette applicat ion fait concevoir . Cette expérience n ' e s t p e u t -
ê t re p a s t rès-concluante p o u r ce qui concerne les bouches 
à feu . Toutefois , M. Christoile a demandé à M. le ministre 
de la g u e r r e l ' autor isa t ion de faire exécuter à ses f ra i s u n e 
pièce d 'ar t i l ler ie , afin de vé r i f i e r , dans toutes les condi-
t ions v o u l u e s , les avan tages qui résul tera ient de cette 
application du bronze d ' a lumin ium. Il n 'es t donc pas im-
possible qu ' avan t peu d ' années l ' a lumin ium n ' en t r e d a n s 
la confection des bouches à feu . 

S 

Alliage métallique que l'on peut modeler avec les doigts. 

Un chimis te suédois, M. Gershe im, a donné u n p r o -
cédé p o u r obtenir u n al l iage métal l ique tellement mou 
qu 'on peu t le modeler avec les doigts . Cet a l l iage , n o n -
seulement s ' a t tache fo r t emen t aux aut res subs tances ou 
composés métal l iques a insi q u ' a u ve r re et à la porcelaine, 
mais encore peut serv i r à les r éun i r , comme le ferai t un 
mast ic . A p r è s 10 ou 12 h e u r e s , cette m a s s e , d 'abord 
mol le , .p rend tan t de d u r e t é , qu'elle est susceptible de 
poli, comme l ' a rgen t ou le lai ton. 

Comme u n composé p las t ique de ce genre peut t rouver 
beaucoup d 'appl icat ions d a n s les a r t s industr ie ls , dans les 
labora to i res de chimie ou d 'anatomie , qu'i l donne su r tou t 
'le moyen , depuis l ong t emps cherché, de souder à f roid les • 
pièces métal l iques dont l a soudure au feu présentera i t des 
inconvénients , n o u s r a p p o r t e r o n s ici le procédé que donne 
M. Gershe im pour le p r é p a r e r . 



On r é d u i t de l ' oxyde d e cu ivre a u m o y e n de l ' h y d r o -
g è n e , ou b ien on p r é c i p i t e , avec des r o g n u r e s de z inc , le 
méta l d u su l f a t e de c u i v r e . On se p r o c u r e a i n s i d u cu ivre 
q u i doi t ê t re p a r f a i t e m e n t p u r , e t l ' o n en p r e n d 20 , 30 ou 
36 p a r t i e s , se lon le d e g r é de d u r e t é q u e l ' on v e u t d o n n e r 
à la c o m p o s i t i o n , q u i en p o s s è d e d ' a u t a n t p l u s qu ' e l l e 
cont ien t p l u s d e c u i v r e . On l e s h u m e c t e p a r f a i t e m e n t , 
d a n s u n m o r t i e r de f o n t e o u de p o r c e l a i n e , avec de l ' ac ide 
s u l f u r i q u e concen t r é (à 1 ,85 de d e n s i t é ) ; p u i s , à cet te 
espèce d e p â t é m é t a l l i q u e on a j o u t e , en a g i t a n t c o n t i n u e l -
l ement 70 pa r t i e s , en p o i d s , de m e r c u r e . 

Q u a n d le cu iv re e s t complè t emen t a m a l g a m é , on lave le 
composé avec d e l ' e au bou i l l an t e p o u r en leve r l ' ac ide s u l -
f u r i q u e ; on le l a i s se a l o r s r e f r o i d i r , et 10 à 12 h e u r e s su f -
fisent p o u r le d u r c i r s i b i e n qu' i l r a y e f ac i l emen t l ' é t a in et 
l ' o r . I l n ' e s t a t t a q u é n i p a r les ac ides fa ib les n i p a r l ' a lcool , 
l ' é t he r ou l ' eau bou i l l an t e : qu ' i l so i t enco re d a n s son p r e m i e r 
état d e mol lesse ou q u ' i l a i t p r i s t o u t e sa d u r e t é , il pos sède 
la m ê m e dens i t é . L o r s q u e l ' on v e u t l ' e m p l o y e r c o m m e m a s -
t i c , on p e u t t o u j o u r s l e r a m e n e r f ac i l emen t à l ' é ta t m o u e t 
p l a s t i q u e en le c h a u f f a n t à e n v i r o n 375 d e g r é s cen t ig rades , 
et en le t r i t u r a n t d a n s u n m o r t i e r de f e r é levé à 125 d e g r é s 
c e n t i g r a d e s , j u s q u ' à ce qu ' i l ai t p r i s l a ma l l éab i l i t é et la 
cons is tance d e l a c i re . S i , d a n s cet é t a t , on le p lace e n t r e 
deux su r f ace s m é t a l l i q u e s b ien e x e m p t e s d ' o x y d e , il l e s 
un i t si p a r f a i t e m e n t , q u e les p ièces , 10 o u 12 h e u r e s a p r è s , 
p e u v e n t ê t re s o u m i s e s à u n t r a v a i l q u e l c o n q u e . 

Ce composé , à l ' é t a t m o u , p e u t a u s s i ê t r e fou lé d a n s des 
c r e u x a u x q u e l s il a d h è r e t r è s - f o r t e m e n t a p r è s s o n d u r -
c i s sement , p a r c e que ce c h a n g e m e n t n ' e s t a c c o m p a g n é 
d ' a u c u n e d i m i n u t i o n d e v o l u m e . 

6 

Emploi des roches basal t iques. 

Depuis que lques années , on sa i t f o n d r e les r o c h e s b a s a l -
t iques et les m o u l e r a b s o l u m e n t c o m m e la fon te . M. Chance , 
de B i r m i n g h a m , a é t é p l u s h e u r e u x e n c o r e : il a t r o u v é le 
m o y e n de t r a n s f o r m e r ces r o c h e s f o n d u e s en p l a q u e s , en 
lames , en b a r r e s , e t c . , d o n t l e s d i spos i t ions , c o m m e les 
app l ica t ions , p e u v e n t v a r i e r à l ' inf in i . L ' opé ra t i on cons is te 
à f o n d r e le m i n e r a i d a n s d e s p o t s s emblab le s à ceux des 
ve r r e r i e s , et à cou le r e n s u i t e l a m a t i è r e en f u s i o n s u r u n e 
tab le à s u r f a c e p l a n e ou g r a v é e , se lon q u e l ' o n v e u t ob ten i r 
des p r o d u i t s u n i s ou r e v ê t u s d e dess ins en re l ie f ; u n r o u -
l eau l a m i n e u r , p l a n e ou g r a v é , achève le t r ava i l . On p e u t 
éga lement fa i re p a s s e r l a m a t i è r e en f u s i o n d i r ec t emen t 
e n t r e d e u x cy l i nd re s de f o r m e s a p p r o p r i é e s . Les p ièces 
ob tenues do iven t t o u j o u r s ê t r e s o u m i s e s a u r ecu i t . 

7 

Nouveau p rocédé de g r a v u r e . 

M. le m a r é c h a l Va i l l an t a c o m m u n i q u é à l 'Académie des 
Sciences, en 1859, u n n o u v e a u p rocédé de g r a v u r e qu i a 
été imag iné et m i s en p r a t i q u e d a n s les b u r e a u x de l ' a d m i -
n i s t r a t ion de l a g u e r r e . M . le m a r é c h a l Va i l l an t a décr i t 
cet te inven t ion d a n s les t e r m e s s u i v a n t s : 

« Le Dépôt de la guer re vient de s 'enrichir d 'un procédé de 
gravure qui est à la fois s imple, facile, économique sous le 
rapport du temps, plus économique encore au point de vue de 
la dépense. Les premières applications en ont été faites pour 
la reproduction, par la g ravure , des dessins de reconnaissances 
faites par les officiers de l 'é tat-major pendant les dernières 



opérations militaires entreprises par le maréchal Randon en 
Kabylie. "Voici quelques détails sur le procédé. 

« Supposons un dessin fait sur papier transparent (et c'est 
ainsi que les t ravaux topographiques arrivent généralement 
au Ministère de la guerre), on retourne ce dessin, on le fixe 
sur une planche ou un carton avec quelques-uns de ces petits 
clous nommés punaises. Puis sur l'envers de la feuille de 
papier on applique avec une brosse une suite de couches de 
gélatine, de manière à obtenir une plaque ou lame de gélatine 
de ou millimètre d'épaisseur. Le dessinateur décalque sur 
cette gélatine, à l'aide d'une simple pointe, le dessin qui est 
au-dessous. Cela fait, sur la plaque de gélatine on applique à 
l'aide d'un pinceau de la gutta-percha rendue liquide par le 
sulfure de carbone, etl 'on multiplie les couches de gutta-percha 
jusqu'à ce que l'épaisseur totale soit aussi de £ de millimètre 
à peu près : le nombre des couches est au moins de trente. 

« Cette opération terminée, et la gutta-percha étant arrivée 
à un degré complet de siccité, on applique sur cette table de 
gutta-percha une planche de cuivre donnant du corps et de la 
rigidité à tout l 'ensemble. Puis on retourne cet ensemble, 
c'est-à-dire qu'on met en haut et à l 'extérieur la feuilie de 
papier transparent ou le dessin primitif; on enlève sans peine 
cette feuille de papier, et, en humectant successivement et à 
petits coups d'éponge la couche de gélatine, on amène cette 
gélatine à se séparer de la gutta-percha. On métallisé cette 
gutta-percha à l'aide de la plombagine. Enfin, on plonge et 
cette planche de gutta-percha et la planche de cuivre dans un 
bain de cuivre préparé comme pour la galvanoplastie ; ce qui 
était en relief sur la gutta-percha se montre en creux sur le 
cuivre déposé par la dissolution, et en dernier lieu on a une 
planche qui reproduit merveilleusement bien le dessin original. 
L'idée première de ce procédé, dont on peut attendre de beaux 
et précieux résultats, est due à M. Defrance, dessinateur au 
Dépôt de la guerre ; M. le colonel d'état-major Levret a le 
mérite d'avoir rendu pratique l'idée de M. Defrance. 

« D'après les premiers essais de ce genre de gravure appli-
qué à la carte de Kabylie, en six feuilles, il présente, relative-
ment au mode ordinaire, une économie des sept huitièmes du 
temps et des six septièmes de la dépense. » 

Ayant eu connaissance du procédé de g r a v u r e qu i vient 
d 'être rappor té , M. Joba rd a publ ié , su r ce su je t , quelques 

r e m a r q u e s qui doivent avoir p o u r résul ta t d 'accélérer et 

de r endre cette opéra t ion p lus p ra t ique . 

« Le procédé de gravures dit M. Jobard, si clairement 
e x p l i q u é à l'Académie des sciences par M . le maréchal Vaillant, 
a le défaut d'être trop long dans ses préparatifs, c'est-à-dire 
qu'on le simplifierait beaucoup, si', au lieu d'appliquer des 
couches successives sur le papier calque, on prenait tout sim-
plement une feuille de papier transparent tout à fait, dit de 
Quênédey, qui sert depuis longtemps aux graveurs pour calquer 
les dessins les plus fins, avec une pointe, en remplissant les 
traits avec de la plombagine ou de la sanguine. Il en est 
de même des couches de gutta-percha : il faut laisser sécher 
la première couche avant d'en appliquer une seconde, une 
troisième, etc. 

« Il serait plus expéditif de ramollir une feuille laminee de 
gutta-percha dans del 'eauchaude,de l'appliquer sur la gélatine 
gravée, de la couvrir d'une planche decuivre et de la mettre sous 
presse; deux ou trois minutes suffisent pour la durcir. On la 
relève alors avec les empreintes saillantes de la gravure, que 
l 'on traite ensuite, comme à l'ordinaire, par la galvanoplastie, 
dans un bain de sulfate de cuivre. 

« Ce moyen aurait l 'avantage de conserver intact le dessin 
original. Mais s'il s 'agit d'allier la vitesse à la beauté d'exécu-
tion, il suffit d'étendre une feuille de taffetas gommé transpa-
rent 'du commerce tendue dans un cadre, sur le plan, le dessin 
ou la gravure à reproduire, après l'avoir frottée avec quelques 
gouttes d'essence de térébenthine et essuyée rapidement avec 
un chiffon. Il ne reste plus alors qu'à suivre le dessin avec une 
plume d'acier et de l 'encre lithographique. Le tracé achevé, on 
retourne le cadre de taffetas sur une pierre lithographique, on 
lui donne un ou deux coups de râteau, qui font adhérer l'étoffe 
et le dessin sur la pierre; on relève alors le taffetas, qui 
adhère assez fortement, et le tracé tout entier reste sur la 
pierre, souvent sans que le taffetas en conserve de traces v i -
sibles.' Ce même outil, lavé de nouveau avec quelques gouttes 
d'essence, peut servir indéfiniment. 

« J'ai reproduit l 'œuvre de Flaxmann avec le même taffetas, 
qui n 'en est devenu que meilleur. Je joins un cahier d'échan-
tillons, dont chaque planche ne m'a pas pris plus de deux 
heures pour le tracé. 

a La pierre est préparée exactement comme si le dessin avait 



été fait à même, c'est-à-dire tracé directement à la plume sur 
la pierre. 

<r Au lieu d'une g ravure maigre, sèche, éraillée, comme celle 
que la pointe laisse su r la gélatine, on obtient avec le taffetas 
toutes les nuances de trait , du fort au faible, que l'on peut 
exiger d'une gravure parfaite. Les corrections et effaçages sont 
très-aisés, à l'essence ou au grattoir, et un bon dessinateur 
est sûr d'obtenir des épreuves sans nombre, aussi pures que 
l 'était son dessin primit if , c'est-à-dire proportionnées à son 
talent. 

i J 'ai appelé diagraphie ce procédé, qui dépasse tous les au-
tres en vitesse et en pureté , et ne laisse absolument rien à dé-
sirer, comme on peut s 'en convaincre par l 'inspection des 
planches détachées, qu 'on ne saurait distinguer de l'original de 
Flaxmann. Chaque planche faite de la sorte peut se vendre 
cinq centimes avec bénéfice suffisant, s 

P r é p a r a t i o n d e l ' écume de m e r artificielle. 

Ce que l 'on d é s i g n e vulga i rement sous le nom d 'écume 
de mer est u n m i n e r a i na ture l composé de silicate de m a -
gnésie h y d r a t é et d ' u n e certaine p ropor t ion de silice l ibre. 
On le t rouve , mêlé à des por t ions de silex, dans diffé-
ren ts t e r r a in s . C'est avec une var ié té de magnésite h o m o -
gène et b l a n c h e , q u i vient de l'Asie M i n e u r e , que l 'on 
fabr ique les p ipes d i tes d 'écume de mer, s i recherchées 
des ama teu r s . On a essayé de fa i re ag i r la dissolut ion de 
silicate de po tasse s u r la magnésie p o u r fabr iquer ar t i f i -
ciellement cette subs t ance . M. Bertol io l ' a obtenue en 
p longean t des f r a g m e n t s de carbonate de magnésie spon-
gieux et léger , tel qu ' i l existe dans le commerce , dans u n e 
dissolution chaude d e silicate de po tasse (ve r r e soluble) , 
e t en abandonnan t p lus ieu r s mois ce p rodu i t à l 'a i r , afin 
que le carbonate de potasse résu l tan t de la réaction s 'é-
coule p a r sa dél iquescence. Au bout de sept à hu i t mois, 

cette m a t i è r e , d ' u n e éclatante b lancheur , est assez dure 
pour être t ravai l lée . 

M. W a g n e r , qu i a répé té ces essais de M. Bertolio, 
t rouve que la subs tance que l ' o n produi t p a r le moyen pré-
cédent ne rappelle qu ' impar fa i t emen t l 'écume de m e r n a -
turelle. I l a s su re avoi r obtenu u n e imita t ion parfa i te de la 
substance dont i l s ' ag i t en incorporant à u n e certaine 
quant i té de caséum d u lait six par t ies de magnésie calcinée 
et une d 'oxyde de z i n c , et f a i s an t dessécher ce mélange . 

9 

Sur l'emploi du gaz pour l'éclairage des galeries de peinture. 

On se demande d e p u i s l o n g t e m p s , si le gaz de l 'éclai-
r age , q u a n d il a été b ien é p u r é , exerce ou non u n e action 
nuisible su r les pe in tu res . Les subs tances qu i entrent dans 
la composition des couleurs minéra les sont des composés 
à base métal l ique capables de s ' a l té rer sous l ' influence des 
diverses émanat ions g a z e u s e s , et en par t icu l ie r de l ' hy-
drogène su l fu ré q u i existe d a n s le gaz de l 'éclairage mal 
purifié. La quest ion ne pa ra i s sa i t pas néanmoins suf f i sam-
ment décidée d a n s u n sens ou dans u n aut re . L'occasion 
s 'est présentée à L o n d r e s de soumet t re cette question à un 
examen sér ieux. Une admin is t ra t ion ang la i se , avant d 'a -
dopter le gaz p o u r l ' éc la i rage de p lus ieurs galeries conte-
nan t des t ab l eaux , a soumis cette difficulté à l 'examen 
d 'une commission t rès-compétente , composée de t ro is ch i -
mis tes et physiciens célèbres , MM. les professeurs F a r a -
day, Hoffmann et Tynda l l , d ' un membre de l 'académie des 
b e a u x - a r t s , M. R e d g r a v e , e t du capitaine F o w k e , du 
corps royal du génie. Cette commission était chargée de 
faire aux lo rds , m e m b r e s du comité d 'éducation du con-
seil privé, un r a p p o r t su r l 'éclairage des galeries de pe in -
tu re pa r le gaz, su r les p récau t ions à p rendre pour e m p ê -



cher les fui tes du g a z et de donner issue au p rodu i t de la 

combust ion . 
Malgré les é tudes sér ieuses auxquelles s 'es t l ivrée cette 

commiss ion , elle n ' a p u donner une solution précise de la 
difficulté qui lui é tai t soumise . Cependant , comme cette 
quest ion intéresse beaucoup les peint res et les architectes 
cha rgés des cons t ruc t ions publ iques , nous ne c royons pas 
inuti le de faire conna î t re le résul ta t de ces é tudes . Voici 
donc le r appo r t de MM. F a r a d a y , Hoffmann et Tyndal l : 

« Dans la constitution intime du gaz d'éclairage, il n 'y a 
rien qui soit de nature à rendre inacceptable son application à 
l'éclairage des galeries de peinture. Sa lumière, quoiqu'un peu 
moins blanche que celle du soleil, est également inoffensive; 
sa chaleur rayonnante peut être rendue inoffensive, en ména-
geant une distance convenable entre le jet de gaz et les tableaux, 
et la chaleur née de la combustion peut servir avec avantage 
à rendre la ventilation plus active. 

« Le gaz d'éclairage peut être facilement débarrassé de tout 
composé renfermant de l 'hydrogène sulfuré, etc., et à Londres, 
actuellement, il est complètement dépouillé; dans cette condi-
t ion, il n 'a aucune action directe sur les peintures. Mais on 
ne l'a pas encore purifié du sulfure de carbone qui, en brû-
lant, engendre assez de gaz acide sulfurique pour produire, 
par 100 pieds cubes du gaz de Londres, 22 grains et demi 
d'acide sulfurique. Il serait imprudent de laisser ce produit de 
la combustion arriver au contact des tableaux peints, soit à 
l 'aquarelle, et la commission est énergiquement d'avis que dans 
tout système d'éclairage permanent des galeries de peinture ou 
de sculpture, on doit prendre des mesures efficaces pour l'exclu-
sion ou l'élimination de chambres renfermant des œuvres d'art 
de tous les produits de la combustion. 

« La commission a suivi avec attention, dans la galerie 
Sheepshank, l'essai d'éclairage au gaz des peintures, et elle 
est d'avis que le procédé suivi remplit toutes les conditions 
voulues, au double point de vue de l'éclairement des tableaux 
et de l'élimination des produits de la combustion. La ventila-
tion est telle que le thermomètre placé dans le voisinage des 
peintures marque à un degré près la température avant et 
après l'allumage des becs. Un certain nombre d'échantillons-

épreuves formées de surfaces recouvertes de blanc de plomb 
ou de matières colorées, minérales ou végétales, choisies parmi 
les plus fugitives, auxquelles on avait donné pour véhicule 
l'huile de lin bouillie, la cire, le vernis de copal, ont été pré-
parés, et lorsqu'ils ont été secs, ils ont été recouverts u n 
quart avec du vernis-mastic, un quart avec du verre, un quar t 
à la fois avec du vernis-mast icet du verre; le quatrième quart 
n'a reçu aucune couverture. Seize de ces échantillons sont 
restés exposés pendant près de deux ans dans diverses places, 
les uns éclairés par le gaz, les autres sans aucun contact avec 
le gaz. Ils ne semblent avoir rien éprouvé de la part du gaz 
d'éclairage, à l'exception, toutefois, de l 'un d'eux qui a été 
altéré par la chaleur , sans doute parce qu'il était placé au-
dessus et trop près du bec; mais sept ont subi dans les biancs 
des changements chimiques, provenant soit de l 'atmosphère 
de la ville, soit du défaut de ventilation. Le plus altéré est 
celui de la galerie nationale, dans Charing Cross; le moins 
altéré était placé dans un musée privé à la campagne; un troi-
sième, beaucoup moins changé, était dans la Chambre des 
communes; le quatrième, dans Barber-Surgeons-Hall; le cin-
quième, dans la galerie Bridge-Water ; le sixième, dans les 
salles de la société royale à Burlington-House ; le septième, au 
British-Museum. 

<c Les autres échantillons d'épreuves, dont quelques-unes 
avaient été exposées assez souvent et assez longtemps à l ' in-
fluence de l'éclairage au gaz, n'ont subi aucune altération. 

« Quoiqu'elle n'ait pas été appelée à formuler son opinion 
sur ce point spécial, la commission émet le vœu que le genre 
d'épreuve dont il vient d'être question, et qui est, à propre-
ment parler, une expérience de peintures, soit continué pen-
dant une période de temps plus longue et sur une bien plus 
grande échelle, s 
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Moyen de comba t t r e les incendies d a n s les magas ins à four rage . 

M. le docteur Gaucher s 'est préoccupé des moyens de 
combat t re les incendies des magas ins à f o u r r a g e , s inis tres 
qu i ont p r i s depuis quelque t emps u n e recrudescence 
marquée . 



L 'au teu r p a r t de ce f a i t , v ra i p o u r la général i té des cas, 
que l ' incendie des m a g a s i n s à four rage et celui des fe rmes , 
qu i en est t r o p souvent la conséquence , a p o u r cause une 
f e rmen ta t ion q u i s 'é tabl i t dans cette masse végétale, et qui 
en élève p e u à peu la t empé ra tu r e j u squ ' au po in t de p r o -
voquer u n e in f lammat ion spontanée . P o u r préveni r cet 
événement , M . Gaucher s 'est p roposé de chercher u n moyen 
s imple e t économique de s ignaler au dehors l 'approche et 
l ' imminence d u d a n g e r . I l a imaginé , dans ce b u t , u n pet i t 
sys tème ft appareil avertisseur, auss i s i m p l e qu ' ingénieux. 

Avant de s ' e m b r a s e r s p o n t a n é m e n t , u n e masse de foin , 
entassée d a n s u n g ren ie r , s 'échauffe, peu à p e u , et res te 
assez l o n g t e m p s main tenue à u n e t empéra tu re voisine 
de 90 à 100 d e g r é s . M. Gaucher a donc disposé u n pet i t 
artifice m é c a n i q u e dest iné à fa i re connaî t re au dehors , p a r 
un fa i t p h y s i q u e f r a p p a n t , l a hau te et anormale t empéra -
t u r e à l aque l l e est en p ro ie la masse végé ta le , et p a r con-
séquent le d a n g l r don t on est menacé. D 'un m u r à l ' au t re 
du g ren ie r , i l t end u n fil de fe r qui , se t r o u v a n t enveloppé 
p a r le f o i n , do i t par t ic iper à sa t empéra tu re . Sur le t r a j e t 
de ce fil, il i n t e r p o s e u n pet i t cyl indre de fonte de 25 cen -
t imètres de l o n g u e u r , s u r 8 cent imètres de d iamèt re : c 'est 
ce qu ' i l appe l le le thermo-indicateur. Ce petit cy l indre est 
soudé au fil d e f e r t r ansve r sa l au moyen d ' un al l iage m é -
tallique fusible à la température de 90 degrés. Si u n e t e m -
p é r a t u r e élevée vient à se mani fes ter au sein d u four rage , 
ce cyl indre s ' échauf fe , et q u a n d sa t empéra tu re s 'est é le-
vée à 90 d e g r é s , l 'al l iage en t re en fus ion . Dès l o r s , é tant 
devenu l iqu ide , i l ne peut p lus re ten i r le fil de fer , e t si 
l 'on a eu la p r écau t ion d ' enrou le r l ' ext rémité l ibre de ce 
fil de fe r s u r u n e pou l i e , et de le m u n i r à cette extrémité 
d ' un po ids d ' u n e quinzaine de l iv res . placé dans u n lieu 
a p p a r e n t , ce po ids tombe subi tement , et , p a r sa chute, 
avert i t du d a n g e r . 

Voi là , s a n s n u l dou te , une idée ingénieuse. Profi ter 

de l 'élément même qu i n o u s menace pour dénoncer au 
dehors son exis tence , c 'est u n e pensée heureuse , u n e s o -
lution élégante du p rob l ème ; et si cette solution n ' e s t 
applicable qu ' à u n cas par t icu l ie r , ce cas est assez f r é -
quent p o u r que l 'on s ' app laud isse de pouvoi r s i fac i le-
ment se p r é m u n i r cont re s a redoutab le occurrence. 

i l 

Dorure é lec t ro-ch imique des étoffes. 

On a essayé inut i lement jusqu ' ic i de déposer , p a r u n 
procédé chimique, l 'or s u r les étoffes dans la composit ion 
desquelles en t re ce préc ieux méta l . P o u r fabr iquer les 
étoffes d'or, on emploie des fils métal l iques qu i r enden t 
le t issu ro ide et pesan t . M. Buro t v ient de fa i re connaî t re 
le moyen d 'obtenir , p a r u n dépôt électro-chimique, la p r é -
cipitation de l ' o r s u r les étoffes ou les fils des t i s sus . Le 
moyen dont ce chimiste fai t usage p o u r obtenir la d o r u r e 
des fils des t i s su s et des étoffes, cons is te à revê t i r d ' abord 
ces fils d 'une couche d ' a rgen t p a r u n e réaction chimique, 
et à dorer ensui te p a r l 'act ion de la pile vol ta ïque . l ' a rgen t 
déposé su r ces fils. 

On p longe les fils et les t i ssus de soie ou d ' a u t r e ma t i è r e , 
dans u n e dissolut ion d 'azota te d ' a rgen t , à laquelle on 
a joute de l ' ammoniaque j u squ ' à ce que la dissolution soit 
l impide. On p longe a lors les étoffes ou les fils dans cette 
l iqueur alcaline. Après u n e ou deux h e u r e s d ' immers ion 
dans ce l iquide, on fai t sécher les t i s sus , et on les s o u -
met à l 'act ion d ' u n c o u r a n t de gaz hyd rogène p u r , qu i 
rédui t le sel d ' a rgen t à l ' é ta t méta l l ique . Ces t i ssus , se 
t rouvan t a insi recouver t s d 'une couche d ' a r g e n t , de -
v iennen t conduc teurs de l 'électricité, et on peut a lors les 
dorer p a r les mé thodes ordinai rement en usage dans la 
dorure galvanique. 
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Bois artificiel. 

Dans u n e de ses leçons au Conservatoire des arts et mé-
tiers, M. P a y e n a appelé l 'attention, de ses aud i t eu rs su r 
les procédés de f ab r i ca t ion d 'une sor te de bois artificiel, 
t r è s - d u r , t r è s - lou rd , suscept ible de recevoir u n t r è s -beau 
poli e t un vernis b r i l l an t . M. L a d r y , l ' inventeur de ce pro-
cédé, p r e n d de la s c iu re de bois t rès-f ine , il la mélange 
à du sang p r i s aux aba t to i r s , e t soumet la pâ te qu i en r é -
sulte à u n e t r è s - fo r t e pression obtenue au m o y e n d 'une 
pu i s san te presse hyd rau l ique . Si la p ress ion a été exercée 
s u r la pâ te enfermée d a n s des moules c reux , elle p r e n d r a 
exactement la f o r m e d u moule et so r t i r a tou te modelée . 

Le bois artificiel de M. Ladry est beaucoup p lus pesan t 
que les bois les p l u s l o u r d s . 

1 3 

0 Pap ie r d e sûre té p o u r la Banque . 

Voici u n e appl ica t ion de la chimie que son utilité p r a -
t ique nous engage à men t ionner . Il s 'agi t d ' u n pap ie r qui 
défie toute a l térat ion, contrefaçon ou reproduc t ion , et peut 
ainsi r endre de g r a n d s services pour les billets d e banque , 
t i t res , effets de commerce , certificats, etc. C'est en A m é -
r ique que cette découver te a été fai te p a r u n employé à 
la banque de Montréa l , M. Georges Mathews . 11 pa ra î t 
que, depuis l ' invention de la photographie , la contrefaçon 
des billets de banque s 'étai t s ingul iè rement mult ipl iée en 
Amérique, où le pap ie r circule avec tan t d 'abondance . 
C'est p o u r s 'opposer à cette r ep roduc t ion p a r la pho to -
graph ie , que M. Mathews a imaginé cette nouvelle espèce 

de pap ie r , dont beaucoup de maisons de banque font de-
puis quelque t emps u s a g e d a n s l 'Amérique du Nord. 

Ce papier , de couleur ver te , doit sa colorat ion à l 'oxyde 
de c h r o m e ; les ca rac tè res y sont t racés avec une encre 
noi re à base de cha rbon , e t p a r conséquent inal térable. 

Non-seulement les ca rac tè res t r acés à l 'encre à base de 
cha rbon sont à l ' épreuve de tou t agent ch imique ; mais , et 
c 'est là ce qu'i l y a v r a i m e n t de nouveau , ils ne peuvent 
être reprodui t s p a r la pho tograph ie . En effet, dans l ' i -
m a g e pho tograph ique p rovenan t de la chambre obscure, 
le fond ver t a la p rop r i é t é de ressor t i r su r l 'épreuve ab -
so lument comme le no i r des caractères , de telle sor te 
qu ' i ls se confondent l ' un avec l ' au t re : tou te reproduct ion 
pho tograph ique est a ins i r e n d u e impossible. 

1 4 

Imperméabi l i sa t ion des t issus . 

MM. Muzmann et K r a k o w i s e r recommandent d 'opérer 
de la man iè re suivante p o u r obtenir l'imperméabilisation 
des t issus, si souvent ten tée , si r a r e m e n t obtenue. 

On p rend 500 g r a m m e s de gélatine et 500 g r a m m e s de 
s avon ; on les fait d i s soudre d a n s 17 l i t res d 'eau boui l lante , 
et l 'on a jou te auss i tô t , p a r pet i tes par t ies , 750 g r a m m e s 
d 'a lun ; on pro longe ensui te l 'ébulli t ion pendan t u n quar t 
d 'heure . On a t t end que le l iquide laiteux ainsi obtenu soit 
re tombé à la t empéra tu re de 50 degrés cent igrades , et l 'on 
y p longe a lors le t i s su , qu 'on laisse bien se péné t re r du l i-
quide. On le re t i re , on le fai t égout ter et on le suspend , 
sans le t e n d r e , p o u r le f a i re sécher complè tement . On 
le lave avec soin, on le sèche de nouveau et on le passe 
à la calandre. 

Voici ce qui se p rodu i t d a n s cette opérat ion. Lorsque la 
iy. 27 



gélat ine e t le s avon sont mis en présence de l ' a lun , une 
par t i e de l 'acide su l fu r ique de ce sel s 'un i t à la soude du 
savon p o u r f o r m e r d u sulfa te de soude , t and is que les 
acides g r a s du savon sont mis en l iber té . Les éléments 
g r a s du savon ainsi précipi tés p a r l 'ac t ion de l 'acide s u l f u -
r ique , et qui son t d a n s u n t r è s - g r a n d état de division, 
res ten t si i n t i m e m e n t mêlés à la gélat ine, qu' i ls fo rment 
avec elle une gelée insoluble dans l ' eau f roide. On ne p o u r -
ra i t p a r aucun a u t r e moyen mé langer à la gélatine l iquide 
u n corps g r a s d a n s un semblable é ta t de division. C'est cet 
endu i t de co rps g r a s et de gélat ine enveloppant de tou tes 
p a r t s les étoffes, q u i les r e n d imperméables à l ' eau . 

Le savon employé doit ê t re du savon de suif ; tou t au t re 
corps g r a s ne r e s t e r a i t p a s s u s p e n d u dans la gélatine 
ap rès sa décomposi t ion et v iendra i t se rassembler à la 
sur face du l iquide . 

• i ' 

1 S 

Le pa rapouss i è re ou a r rosage des voies pub l iques 
p a r le chlorure de ca lc ium. 

Le Courrier de Lyon a fai t conna î t r e , pendan t l 'été de 
1859, les bons r é su l t a t s d ' un nouveau mode d ' a r rosage 
des voies pub l iques . Ce moyen , qu i a été m i s en p r a t i q u e 
p a r un fabr icant de p rodu i t s chimiques de Lyon , consiste 
à r é p a n d r e de l ' ac ide ch lorhydr ique su r le sol. P a r l 'act ion 
de l 'acide ch lo rhydr ique s u r le sol calcaire, il se p rodu i t du 
chlorure de ca lc ium ; ce sel exposé à l ' a i r , en a t t i re l ' h u -
midité et , s 'y m a i n t e n a n t cons t ammen t à l ' é ta t l iquide, 
c ' e s t - à -d i r e à l ' é ta t de dissolution, il empêche la p roduc t ion 
de la pouss iè re . A p r è s une expérience en g r a n d faite s u r le 
cours Napoléon, e n t r e le Rhône et l ' embarcadère du che-
min de fe r à P e r r a c h e , essai qu i réuss i t pa r fa i t ement , 
l ' adminis t ra t ion a fai t appl iquer cet a r rosage chimique à 

la place Bellecour. I l p a r a î t q u e les résul ta t s n 'on t rien 
laissé à dés i re r . 

« Au moment de la plus grande chaleur du milieu du jour 
dit le Courrier de Lyon, le sol, quoique sec et graveleux, sembla 
consistant et humide, comme si on venait de l 'arroser depuis 
une demi-heure. Le vent ne paraît pas devoir le soulever en 
poussière fine, comme il le fait d'ordinaire. Mais c'est à mesure 
que la chaleur diminue et que la fraîcheur de la nuit descend 
sur la terre que l'effet de l'acide hydrochlorique se manifeste 
plus énergiquement. Chaque mat in , le sol une fois imbibé de 
cette préparation, se raffermit de nouveau comme sous l ' im-
pression d'une gelée blanche du mois de mars et offre une 
promenade aussi propre qu'agréable, s 

y 
Nous devons dire que ce m o y e n avait été proposé en 

1838 p a r M. J o b a r d , qu i , dans le Courrier belge, s ' exp r i -
mai t en ces te rmes : 

« Il suffirait d'arroser les boulevards de Bruxelles avec du 
chlorure de calcium pour fixer la poussière. Ce sel, qui ne coûte 
presque rien, puisque les fabriques de sulfate de soude laissent 
couler l'acide chlorhydrique dans les ruisseaux comme un ré-
sidu qui ne vaut pas la peine d'être recueilli, possède la pro-
priété hygrométrique d'absorber l 'humidité de l 'air, pour peu 
qu'il en contienne, ce qui laisserait toujours une certaine moi-
teur au sol. s 

M. Jobard a jouta i t q u ' u n pha rmac ien d 'Orléans avait 
imaginé d ' a r ro se r , p e n d a n t la canicule , avec du chlorure 
de calcium, u n e por t ion d ' u n c h a m p de blé, lequel avait 
cont inué à pousse r , a lors que la sécheresse avait p a r a -
lysé la végétat ion du res te de ce c h a m p . 

A cette proposi t ion de M. J o b a r d , on répondi t que cela 
coûterai t t rop cher , et la chose en r e s t a là . 

On peut donc res t i tue r au d i rec teur du Musée i n d u s -
tr iel de Bruxelles l ' idée de r ecouv r i r le sol d 'une couche 
de chlorure de calcium p o u r s 'opposer à la p roduc t ion de 
la poussière . I l serai t même , selon nous , p lus avan tageux , 
sinon p lus économique , d ' adopter p o u r cet a r rosage une 



dissolution de ch lo rure de calcium que d 'employer , comme 
on l 'a fai t à Lyon , l 'acide chlorhydr ique , l iquide corrosif , 
d ' un man iement difficile et dangereux , qui tache, b rû le et 
t roue , et qu i ne saura i t être déversé su r les voies publ iques 
sans nu i r e aux pas san t s ou sans b rû l e r les chaussures des 
p r o m e n e u r s . 

Sauf cette de rn iè re r emarque , le nouveau sys tème qui 
a été m i s en p ra t ique à Lyon se ra u n e heureuse acquisi-
t ion p o u r l 'édilité des g randes vil les. 

1 6 

La vent i la t ion p a r l 'air f roid à l 'us ine de Brooklyn . 

Dans un ouvrage publ ié en 1857 s u r les Éta t s -Unis d 'A-
mér ique , M. Oscar Commet tant a donné u n e p iquante 
descript ion d ' un établ issement si tué dans les environs de 
la ville de Brook lyn , et dans lequel on se ser t exclusivement 
d ' appare i l s mécaniques pour é g o r g e r , dépecer e t sa ler les 
porcs . Dans cet é tabl issement , qui offre u n e des p lus s i n -
gulières applicat ions de la m é c a n i q u e , on aba t et dépèce 
chaque j o u r u n e centaine de ces an imaux 1 . Dans ces mêmes 

1. « L 'us ine de M. Boviel lo, d i t M. Oscar Commet tan t dans son ou-
vrage su r les États-Unis, se compose de q u a t r e g r a n d s corps de bâ t i -
m e n t s ra t tachés tous pa r des ponts suspendus . P lus l o i n , -comme des 
p la ines vivantes que va b ien tô t f auche r la dévoran te m a c h i n e , sont 
pa rqués d ' i nnombrab le s t roupeaux de porcs a p p a r t e n a n t à di f férents 
p rop r i é t a i r e s , qu i les appor ten t à cet te us ine c o m m e on appor te d u 
blé a u mou l in pour le m o u d r e . 

« A u n s igna l du mécan ic i en en che f , on lève u n e bascule qui com-
m u n i q u e à l ' en t rée d 'un p r emie r compar t imen t de la m a c h i n e appelée 
l ' égorgeo i r , e t l 'opération de des t ruc t ion c o m m e n c e . Les cochons , 
t rès - se r rés l ' un contre l ' a u t r e , voyan t u n e i ssue , se p réc ip i ten t dans ce 
corps de b â t i m e n t j u s q u ' à u n couloir é t roi t , où ils ne peuven t passer 
q u ' u n à u n . Arrêtés là u n i n s t a n t , ils on t le cou t raversé par d ' éno rmes 
couteaux m u s p a r la vapeur c o m m e tou t le reste de l a mach ine . Le co-
c h o n , égo rgé e n moins d ' u n e seconde , se t rouve pr i s pa r les pa t tes de 
de r r i è r e et t r a îné v io l emmen t pa r "des c rampons qui le h issent j u s q u ' à 

ateliers de Brooklyn , on a réalisé, en 1859, une innovation 
t rès-originale , c 'est le moyen de main ten i r cons tamment , 
en plein été, les salles d 'une habi ta t ion ou d ' un atelier à la 
t empé ra tu r e de la glace. 

Au milieu des cha leurs de l ' é t é , on éprouvai t beaucoup 
de difficultés, dans l 'us ine de Brooklyn , p o u r conserver 

u n e ce r ta ine h a u t e u r . L à , il reste suspendu u n ins tan t et passe plus 
loin su r u n ba lanc ie r m o b i l e , sans cesse en m o u v e m e n t , qu i plonge 
l ' an imal dans un pui ts de vapeur et finit p a r l 'é touffer en l ' échaudant . 

« Le cochon , u n m o m e n t p longé dans le g o u f f r e , repara î t bientôt 
p o u r être saisi par de nouveaux c r a m p o n s qui le t r a î n e n t dans l a bros-
serie. Cette brosser ie cy l indr ique , m u n i e de fortes brosses qui ag issen t 
en sens con t ra i r e , saisit le cochon et lui fait f a i r e , en le b ros san t , de 
dix à qu inze révolut ions d a n s u n e demi -minu te . Ce laps de temps suffi t 
p o u r épiler l ' an imal e t lui r e n d r e la peau b lanche c o m m e celle d ' u n 
j e u n e poule t . Après cet te opéra t ion il est encore saisi par des c r am-
pons qui le t r a n s p o r t e n t . pa r u n m o u v e m e n t b ru t a l et s y m é t r i q u e , 
dans un car ré spécial , où il est f e n d u pa r le ventre depuis la queue 
jusqu ' à l ' ex t rémi té du m u s e a u . Des ouvriers choisissent alors les bonnes 
pa r t i e s , qu ' i ls c o n s e r v e n t , et j e t t e n t le reste dans u n e g r a n d e rigole 
qu i , pa r les c o u r s , t raverse les bâ t imen t s et va se pe rd re dans l 'Ohio. 
Dans Favant -dérnière é tape , o ù le cochon est t r anspor té par u n a r b r e 
de couche , u n effroyable compar t imen t de mach ine le tai l le en tous 
sens e t s y m é t r i q u e m e n t . Plus loin enfin on sale les m e m b r e s é p a r s , 
qu ' on accroche aux fumoi r s , p e n d a n t que les au t res par t ies de l ' animal 
sont mises dans la s a u m u r e e t r e n f e r m é e s dans des barils . 

« Tout cela se fai t avec u n e si é t o n n a n t e p rompt i tude , qu 'on a de la 
pe ine à suivre les cochons dans ce r u d e et mul t ip le travail de t an t d'o-
péra t ions diverses. Les cochons succèdent a u x cochons , c o m m e les 
chevaux de bois succèdent aux chevaux de bois dans le j eu circulaire 
qui por te ce n o m . Jo ignez à ce la les cris r auques e t s inis tres des co-
chons é g o r g é s , suspendus en gu i r l andes sonores pa r tou t au tour de 
vous. Cette l u g u b r e e t hor r ib le m u s i q u e n 'a pas de fin, car a u tu r et à 
m e s u r e que les cris d ' u n cochon d ispara issent étouffés dans le pu i t s de 
v a p e u r , la m é c a n i q u e sans cesse e n m o u v e m e n t égorge u n a u t r e co-
c h o n , qui appor te son con t ingen t d e lamenta t ions . 

« Ce cur ieux é tab l i s sement est souvent visité pa r les é t r ange r s qui 
passen t à Cincinnati . Ils sont pa r f a i t emen t reçus par les propr ié ta i res 
ac tue l s , qui sont de véri tables gentlemen. Un tour is te f rança is cite ce 
f a i t , qu 'é tant a l lé voir ce t te us ine u n j o u r de g r a n d e fê te où le travail 
se t rouvai t s u s p e n d u , u n des associés de l a maison lit g a l a m m e n t t u e r 
pour lui seul u n e t r e n t a i n e de cochons . 

a On n e saura i t ê t r e p lus a imable . » 
Où la m é c a n i q u e va-t-elle se n i c h e r ! a jouterons-nous . 

f'Îii 
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l eur f r a î cheu r a u x substances an imales m a n i p u l é e s , et 
c'était là u n e cause de per te considérable . On s 'est donc 
proposé le p rob l ème de main ten i r artificiellement les ate-
l iers à la t e m p é r a t u r e de 0 degré . On a eu l ' idée, p o u r y 
parveni r , d ' emp loye r le sys tème ord ina i re de venti lat ion 
provoquée p a r u n vent i la teur mécan ique ; seulement , au 
lieu de d i s t r ibuer de l 'a i r chaud c o m m e on le fai t avec nos 
vent i la teurs ou n o s calorifères d ' appa r t emen t , on envoie 
de l ' a i r à la t e m p é r a t u r e de la glace. Cet air , qui se r enou-
velle sans cesse, main t ien t j o u r e t nu i t les atel iers à la 
t empé ra tu r e de 0, quelle que soit la chaleur extér ieure . 

La difficulté é ta i t de re f ro id i r cet a i r p a r un moyen éco-
nomique. On a cons t ru i t une vas te glacière à l ' in tér ieur de 
laquelle on a f a i t circuler les condui ts d i s t r ibuant l 'a i r 
dans les a t e l i e r s . Cette glacière est placée à la pa r t i e 
supér ieure du b â t i m e n t ; les t u y a u x d 'a i r sont c o n s t a m -
ment noyés d a n s la glace, que l ' on a soin de ga ran t i r , 
pa r les moyens c o n n u s , de l ' inf luence de la cha l eu r du de -
hors . Favor i sé p a r l 'excès de son poids sur . celui de l 'a i r 
in tér ieur , l 'a i r f r o i d descend successivement dans les diffé-
ren tes pièces de l 'é tabl issement et y maint ient une t e m p é -
r a t u r e t rès -basse . C'est, on le vo i t , la disposit ion inverse 
à celle de nos calor i fères d ' appa r t emen t , ma is le pr inc ipe 
phys ique est le m ê m e : il cons is te dans la différence de 
densité des d e u x couran t s d 'a i r qu i doivent se remplacer 
mutuel lement . On place ici l 'a i r f ro id à la part ie supér ieure 
de l 'édifice p a r l a même ra i son qui fai t placer, d a n s nos 
calorifères, la s o u r c e d 'a i r chaud à la par t ie infér ieure du 
bâ t iment . 

L'expérience a mon t r é qu'i l est inut i le de ménager aucune 
ouver ture p o u r l a sortie de l ' a i r f ro id , qui s 'échappe facile-
ment , et t rop r ap idemen t p e u t - ê t r e , pa r les fissures et les 
petites ouver tu res qu i existent dans toute pièce d 'habi ta t ion. 
On s 'est donc appl iqué à calfeutrer le mieux possible la 
port ion des b â t i m e n t s où on laisse re f ro id i r les cadavres 

des a n i m a u x qu 'on v i e n t d ' aba t t r e , et celle où l 'on exé-
cute la salaison des v iandes . Le calcul permet d 'établ ir 
approximat ivement la quant i té de chaleur rayonnée p a r 
les m u r s ou les parois chauffés à l 'extér ieur , la chaleur du 
corps des an imaux qu 'on v ien t d 'aba t t re , celle qui émane 
du co rps des ouvr ie rs employés à ces t r avaux , enfin celle 
qui se dégage des foyers et des chaudières où s 'opère la 
fonte des mat iè res g rasses , e t l 'on peut ainsi faci lement 
dé terminer la quant i té d ' a i r re f ro id i à 0 que le vent i la teur 
doi t lancer p a r m inu t e dans les atel iers . 

Les disposi t ions ingénieuses e t nouvelles réalisées p a r 
les inventeurs amér i ca ins , MM. Lockitt , t rouveron t certai-
nement leur appl ica t ion d a n s cer ta ines de nos indus t r ies 
européennes . 



v a r i é t é s . 

1 

Séance publique annue l l e de l 'Académie des sciences. — Ê l c e 
de Beau temps -Beaupré . — Récompenses et p r ix . 

La séance publ ique tenue le 14 m a r s 1859 pa r l 'Acadé-
mie des sciences de Pa r i s , ne compor ta i t qu 'un assez ma i -
gre p r o g r a m m e , car tou t se réduisai t à la proclamat ion des 
pr ix et à la lecture, pa r M. le secrétaire perpétuel , de 
l 'éloge d ' un académicien d é f u n t , B e a u t e m p s - B e a u p r é , 
membre de la section de navigat ion et de géographie . 

La vie de Beau t emps -Beaup ré aura i t pu donner m a -
tière à un travail plein d ' in térê t , si l ' au teur de l 'éloge eût 
voulu s 'a t tacher à re t racer les curieuses péripéties de la 
campagne naut ique à laquelle Beautemps-Beaupré p r i t 
une pa r t active, et qui avait pour objet la recherche , p a r 
deux f réga tes de l 'Éta t , des infor tunés compagnons de La 
Peyrouse . M. Elie de Beaumont s 'est borné , p o u r cette 
part ie de son éloge, à citer u n e longue relat ion de l ' u n des 
navigateurs attachés à l 'expédition ; il a ainsi enlevé tou t 
in térê t à ce réci t . Quoi qu'i l en soit, voici les pr incipales 
par t icular i tés de la vie de Beau temps-Beaupré . 

Beau temps-Beaupré , ingénieur hyd rog raphe en chef de 
la mar ine , était né à la Neuvi l l e -au-Pont , p rè s S a m t e -
Menehould, le 6 avril 1766. Un géographe habi le , son 
compatr iote et son paren t , Nicolas Buache, ayant r e m a r -
qué de bonne heure ses dispositions spéciales, l 'appela 
près de lui . Beautemps-Beaupré fit ses premières é tudes 

sous ce savan t ma î t r e , au Dépôt général de la mar ine . A 
peine âgé de dix-neuf ans , il f u t chargé pa r M. de F leu ry , 
a lo rs min i s t re de la m a r i n e , de d resse r , sous sa direction, 
les cartes du Neptune de la Baltique. 

E n 1791, le gouvernement ayant confié au contre-amiral ' 
B r u n y d 'Ent recas teaux le commandemen t des deux f réga tes 
la Recherche et l'Espérance, chargées de r e t rouver les deux 
vaisseaux de La P e y r o u s e , Beau temps -Beaupré f u t em-
barqué , comme ingén ieur hyd rog raphe , sous les o rdres du 
contre-amiral . Si le bu t de l 'expédi t ion ne f u t p a s at teint , si 
l 'on n e p u t a t t e i n d r e le b u t d e ce t tenoble entreprise , du moins 
on pu t se l ivrer , au p r ix de mille dange r s , à des t r a v a u x 
hyd rog raph iques su r u n e foule de côtes lointaines. Beau-
temps-Beaupré eut le mér i te et l ' honneur de ces t r avaux , 
qu i devaient por te r de g r a n d s f ru i t s p o u r là science de la 
la navigat ion et de la géographie . 

Ce f u t Beau temps -Beaupré qui subs t i tua le premier à 
l 'emploi de la boussole les re lèvements a s t ronomiques , 
et p r i t les angles de direction à l 'aide du cercle à réflexion 
de B o r d a . 

Le célèbre voyage de la Recherche e t l'Espérance f u t s i -
gnalé p a r d ' impor t an t e s découver tes géographiques . C'est 
a lors que f u t faite l ' en t iè re reconnaissance des îles de K e r -
madec , des archipels de Santa-Cruz et de Salomon, des 

. côtes de la Nouvelle-Calédonie, de l 'île Bougainvil le , des 
pa r t i e s mér id iona les de la Nouvelle-Ir lande et de la N o u -
vel le-Hanovre, des pa r t i e s septentr ionales de la Nouvelle-
Bre tagne , de la Louis iade, des îles de l 'Amirauté et de 
Waig ion , du détroi t de Bon tou r s dans toute son étendue, 
de p rès de t ro is cents l ieues mar ines , des côtes sud de la 
Nouvelle-Hollande, et , enfin, d 'une suite de c a n a u x , de 
baies , de r ades et de p o r t s f o r m a n t la par t ie sud -e s t de la 
t e r r e de Van-Diémen , que personne n 'avait encore ex -
plorée . 

Après l ' abandon de l 'expédit ion à la recherche de La 



Peyrouse , Beau temps-Beaupré s ' a r r ê t a quelque t e m p s au 
cap de Bonne -Espé rance p o u r me t t r e en o rd re le r é s u l -
ta t de ses nombreuses explorat ions h y d ro g rap h i q u es . 

Revenu en E u r o p e , il f u t chargé d 'une nouvelle e x c u r -
sion dans la Bal t ique, et accompli t ensui te u n e campagne 
de t ro is ans dans l a m e r Adr ia t ique , dont les résu l ta t s 
f u r en t p r o m p t e m e n t m i s à profi t p o u r la navigation d a n s 
ces pa rages . Beau t emps -Beaup ré devint , à p a r t i r de ce 
moment , l ' homme de confiance de l ' E m p e r e u r Napoléon I e r 

p o u r tou tes les reconna i ssances mar i t imes . C'est lu i qui 
était t ou jou r s dépêché p o u r l 'exécution de ces recherches 
et mesures h y d r o g r a p h i q u e s qu i se l iaient dans l ' espr i t de 
l ' E m p e r e u r à ses p r o j e t s de gue r r e . 

Beautemps-Beaupré f u t n o m m é , en 1810, m e m b r e de 
l ' Ins t i tu t dans la sect ion de naviga t ion et de géographie . 

Le travail qui r e n d r a impér issable l a r enommée de 
Beautemps-Beaupré , c 'es t son explora t ion h y d r o g r a p h i q u e 
des côtes or ienta les e t septentr ionales de la F rance . Ce t ra -
vail est u n vér i table m o n u m e n t de science et de p ra t ique ; 
il a excité l ' admi ra t i on des é t r angers , n o t a m m e n t celle des 
Anglais , qui ont déce rné à son au t eu r le t i t re de père de 
l'hydrographie. 

C'est en 1844 q u e f u t te rminée la publ icat ion du Pilote 
français, t i t re donné p a r Beau t emps -Beaup ré à la g r a n d e 
publ icat ion dont n o u s pa r lons , e t dont les p remie r s t r a -
vaux avaient commencé en 1816. Les ca r tes généra les et 
par t icul ières de n o s côtes, indispensables p o u r nav iguer 
avec sécuri té s u r t o u t e leur é tendue, avaient sans doute été 
déjà relevées avec so in pa r les ingén ieurs de l 'E ta t à la fin 
d u dernier siècle; m a i s l 'ouvrage de Beautemps-Beaupré 
l ' empor ta i t de beaucoup s u r tous les t r a v a u x an té r ieurs , 
pa rce qu'il se t rouva i t en ha rmon ie avec les données n o u -
velles d e l à science. Toutes les observat ions as t ronomiques , 
géodésiques et nau t iques qui lu i servent de base , s 'y t r o u -
vent fai tes avec u n degré d 'exact i tude et de précision que 

ne pouvai t compor te r l 'emploi des méthodes anciennes e t 
des i n s t r u m e n t s d 'observat ion don t on faisait usage a u 
siècle dern ie r . 

Dans lé cours de ces t r avaux , Beautemps-Beaupré f u t 
amené à r econna î t r e qu ' i l impor ta i t non - seu l emen t de 
recueil l ir les m a t é r i a u x nécessaires à la rédact ion des nou-
velles car tes des côtes de F rance , mais encore de r éun i r 
dans les a rchives d u Dépôt généra l de l a mar ine t o u s les 
documen t s qui pou r r a i en t être uti les p a r la suite, d a n s le 
cas où l ' on a u r a i t à appréc ie r l 'oppor tuni té de p ro j e t s r e -
lat ifs à la navigat ion. C'est ainsi que le Dépôt général de l a m 

mar ine pos sède a u j o u r d ' h u i , dans u n e collection qu i se 
compose de 527 vo lumes in -4° , les documents nécessaires 
pour fa i re dresser , a u besoin, à de t r è s - g r a n d e s échelles, 
le plan de tou tes les pa r t i e s du l i t toral de la F r a n c e su r 
lesquelles l ' a t t en t ion d u gouvernement pou r r a i t être a p -
pelée. 

Le dern ier t r ava i l h y d r o g r a p h i q u e de Beau temps-Beau-
p r é f u t accompli en 1841. Il s 'agissai t d 'é tudier les c h a n -
gements s u r v e n u s d a n s le régime de l a Seine. C'est a lo rs 
que p o u r la p remiè re f o i s , le célèbre h y d r o g r a p h e eut à 
sa disposi t ion un nav i r e à' vapeu r . I l n ' ava i t jusque- là 
exécuté toutes ses opéra t ions qu 'avec des navires à voilés 
ou des b a r q u e s pon tées . Appréc ian t les incomparab les 
facilités qu 'offrai t l ' emplo i de la vapeur p o u r les recon-
naissances h y d r o g r a p h i q u e s , il disai t que, dans de telles 
c o n d i t i o n s , il sérai t heu reux d 'avoir à recommencer sa 
carr ière . 

Admis à l a r e t r a i t e en 1848, Beautemps-Beaupré passa 
les de rn iè res années de sa vie dans u n repos bien mér i té 
Arr ivé au t e r m e d 'une carr ière ut i lement et g lor ieusement 
rempl ie , il s 'é te igni t le 4 m a r s 1854, à l 'âge de 88 ans . L 'un 
de ses s avan t s et l abor ieux col laborateurs , M. Daussy , l 'a 
remplacé à l ' Ins t i tu t . 

Tels son t les t r a i t s pr inc ipaux de la vie de Beau temps , 



Beaupré , que l 'honorable secrétaire perpétuel de l 'Académie 
des sciences, M. Elie de Beaumont , a rappelés dans la notice 
qu'i l a lue s u r ce s avan t dans l 'assemblée pub l ique de 
l 'Académie des sciences. 

Arr ivons aux .p r ix et récompenses décernés dans la 
m ê m e séance. 

s
 C e a frappé d a n s la séance publ ique de 1859 de 

f Académie des sciences, comme d 'a i l leurs dans celle de 
l 'année précédente, c 'est le t r è s -pe t i t nombre des dist inc-
t ions qui ont été accordées . On n ' a décerné ni le g r i n d 
pr ix de mathémat iques , n i le p r i x de mécanique n i le 
p r i x Bordin , n i le p r ix J œ c k e r , n i le p r ix pour l ' a p p l i -
cation de la vapeur à la naviga t ion . I l f aud ra i t bien se 
ga rde r de conclure de ce fai t négat i f , que les sciences 
mathémat iques , la mécanique , la phys ique et la chimie 
n 'a ient accompli , en 1858, aucune g r a n d e découverte. Ce 

serait là u n b lasphème envers not re époque. Jamai s au 
con t ra i r e , les sciences mathémat iques et phys iques n 'on t 
p rodu i t de résu l ta t s auss i b e a u x que de nos jours 
et s ' i l a r r ive souvent que l ' Inst i tut ne t rouve dans cet 
o rd re de sciences aucun t ravai l digne de ses pa lmes , cela 
tient à ce que le p r o g r a m m e des quest ions qu'i l me t au 
concours ne porte que su r des su je t s su rannés , inaccess i -
bles, ou choisis dans une sphère tou t à fai t en dehors du 
mouvement actuel des espri ts . Quant au prix Bordin, qui 
a été inst i tué p a r le donataire p o u r récompenser une com-
position ayant pour sujet le progrès des sciences et l'honneur 
national, l 'Académie t rouvera tou jour s à le décerner si 
elle veut r e s t e r fidèle à la volonté du tes ta teur , c 'est-à-dire 
si , au Heu de proposer sans façon et cont ra i rement à la 
pensée de M. Bordin une simple question de phys ique ou 
de géologie, elle se décide à couronner l ' au teu r de quelque 
composit ion ou ouvrage historique su r les sciences Tel 
est mani fes tement le vœu du testateur , et c 'est l 'opinion 
universelle qu 'en obéissant à ses inst incts , tout légitimes 

qu ' i ls soient , l 'Académie va directement contre les vues 
du fonda teur de ce p r i x . 

Voici l 'énoncé des p r i x et récompenses qu i ont été dé -
cernés p o u r l ' année 1858 : 

Grand prix des sciences mathématiques. — Comme nous 
l ' avons dé jà dit , l 'Académie a déclaré qu'i l n ' y avait pas 
l ieu à décerner ce pr ix , p o u r lequel t ro is mémoires s eu l e -
ment lui avait été envoyés. Cons idéran t , tou tefo is , que 
l ' au teur de l ' un de ces mémoi res a fai t fa i re un pas à la 
quest ion proposée , elle lu i a accordé, à t i t re d 'encourage-
ment , u n e s o m m e de 1500 f rancs . L ' au teur de ce m é -
moire est M. D u pré , professeur de mathémat iques à la 
Facul té des sciences de Bennes . 

Prix d'astronomie. — P e n d a n t l 'année 1858, cinq nou-
velles planètes on t été découvertes entre Mars et Jup i te r . 
M. Lauren t a découver t à Nîmes, le 22 janvier , dans l ' ob-
servatoire de M. Valz, la planète Nemausa; le 10 sep -
t e m b r e ^ . Georges Stearle, dans l 'observatoire d 'Albany, a 
découvert la p lanè te Pandore; le 4 avri l , M. Luther a dé-
couvert , à l 'observatoi re de Bilk, la planète Calypso ; le 
4 février et le 10 septembre , M. H e r m a n n Goldschmidt à 
découvert à P a r i s les deux planètes Ewopa et Alexandra. 
Ces deux p lanè tes po r t en t à douze le nombre de celles dont 
on doit la découver te à M. Goldschmidt . 

Six comètes ont été découvertes en 1858. M. Tutt le, à 
l 'observatoire de Cambr idge , en Amérique, en a découvert 
t ro is : le 4 j anv i e r , le 2 mai et le 5 septembre . La comète 
pér iodique découver te le 4 janvier p a r M. Tutt le était la 
m ê m e que celle qui avait été observée pa r Mechain en 1790; 
elle est r evenue qua t r e fois depuis 1790 sans avoir été 
aperçue. 

La comète découver te le 8 m a r s à Bonn , est auss i une 
comète pér iodique . Les éléments de son orbite ressemblent 
beaucoup à ceux de la t rois ième comète de 1819, étudiée 
p a r M. Encke. 



La quat r ième comète de 1858 a été découverte à Berlin, 
le 21 m a i , p a r M. B r u h n s . La cinquième est la g rande 
comète qui, découver te le 2 ju in à Florence, p a r M. Donati , 
a offert un si g r a n d in térê t p o u r l ' a s t ronomie phys ique . 
Pendan t sa l o n g u e appar i t ion, elle a donné lieu à beaucoup 
d 'expér iences , auxquel les M. Donat i a pr i s l u i - m ê m e une 
large pa r t . 

L 'Académie a p a r t a g é le p r i x d 'as t ronomie en t re 
MM. G o l d s c h m i d t , L a u r e n t , S tea r l e , Tu t t l e , Winnecke et 
Donat i . 

Ce p r i x , n ' é t a n t qu 'une médail le de 500 f r a n c s , on voit 
que les six l au réa t s n ' on t reçu chacun qu ' une somme de 
moins de 100 f r a n c s . Nous c royons que l 'Académie eût 
mieux r é p o n d u a u sen t iment généra l si elle se f û t a f f ran -
chie , p o u r cette f o i s , de sa s ingul ière hab i tude de s u b d i -
viser en cinq ou six pet i tes p a r t s u n p r ix qui n ' a réel lement 
de valeur que l o r squ ' i l est un ique , et si elle eût accordé 
ce p r ix in tégra l à l 'habi le a s t ronome de F lorence , M; D o -
n a t i , à qui l ' on doi t la découver te de la g r a n d e comète 
de 1858. 

Prix de mécanique. — Ce p r i x n ' a pas été décerné. 
Prix de statistique. — Ce p r i x n e f u t point décerné 

en 1858. L 'Académie pouvai t donc d isposer de deux 
p r i x ; elle n ' en a cependant accordé q u ' u n seul . Le t ravai l 
r emarquab le de M. Arondeau , c ' es t -à -d i re le recuei l des 
comptes généraux de l'administration de la justice crimi-
nelle en France, qu i se compose a u j o u r d ' h u i de 32 volumes 
in-4°, r e m o n t a n t à l 'année 1825, a été couronné p a r l 'Aca-
démie. 

Une ment ion honorable a été accordée à u n savan t et 
laborieux m é d e c i n , M. Ad. B é r i g n y , médecin des pr isons 
de Versai l les , p o u r son tab leau des na i s sances dans la 
ville de Versail les du ran t q u a r a n t e a n n é e s , d is t r ibué pa r 
j ou r s lunai res . 

Prix Trémont. — M. Girod de Vienney , baron de T r é -

m o n t , a bien méri té des sc iences en d isposant de sa f o r -
tune p o u r récompenser de b o n n e s ac t ions , et pour donner 
des encouragements aux in te l l igences d'élite qui t ravai l lent 
aux p rogrès des sc iences e t des a r t s l ibé raux . P a r m i ces 
nombreuses d i spos i t ions , celle qu i se r appor t e à l 'Aca-
démie des sciences est conçue en ces t e rmes : 

Fondation pour aider un savant sans fortune dans les 
frais de travaux et d'expériences qui feront espérer une dé-
couverte ou un perfectionnement utile dans les sciences et dans 
les arts libéraux industriels. 

« Comme dans les a u t r e s c a r r i è r e s , le m a n q u e de 
ressources suff isantes p e u t empêcher u n savant ou u n h a -
bile mécanicien d ' amene r son invent ion à son po in t de 
perfect ion et d 'uti l i té . C 'es t a insi que des essais i n c o m -
ple t s , dont la con t inua t ion aura i t eu d ' impor t an t s r é s u l -
t a t s , ont été abandonnés ; qu ' a lo r s les é t r angers s ' en sont 
emparé et ont ensui te i m p o r t é chez nous nos p ropres dé -
couvertes . L 'Académie d e s sciences est pa r -dessus tou t 
ap te à apprécier le mér i t e de ces t r avaux et à les encou-
r ag e r . E n conséquence , u n e fondat ion de mille francs de 
r en te sera mise à sa d i spos i t ion p o u r aider dans ses t r a -
vaux tou t s a v a n t , i n g é n i e u r , ar t i s te ou mécanicien a u -
quel u n e ass is tance se ra nécessaire p o u r a t te indre un 
b u t uti le et g lor ieux p o u r la France . » 

L'Académie a c ru pouvo i r décerner ce p r ix à M. R u h m -
korf f , cons t ruc teur d ' appa re i l s de phys ique , à qui l 'on doit 
l ' admirable mach ine d 'électr ici té d ' induct ion qu i po r t e son 
n o m . S e u l e m e n t , l 'Académie a p e u t - ê t r e méconnu les 
intent ions du donata i re en al iénant p o u r cinq ans ce p r i x 
au profi t de M. R u h m k o r f f , à qui elle a accordé n o n -
seulement les deux annu i t é s échues en 1856 et 1857, mais 
encore les t ro is annu i tés à' échoir en 1858, 1859 et 1860. 
I l résul te de là que l e p r i x Trémont ne deviendra d i spo-
n ib l e , pour être décerné de nouveau , qu 'en 1861. I l nous 
semble que c 'est l à sor t i r des intent ions du tes ta teur qui 



VARIÉTÉS. 

a fondé u n e dona t i on annue l l e et n o n la dé l iv rance a n t i -
cipée des a n n u i t é s p e n d a n t t ro i s a n s . 

Prix Bordin. — L ' A c a d é m i e ava i t p r o p o s é p o u r le su je t 
d u p r ix B o r d i n , u n e ques t ion géologique : le Métamorphisme 
des roches. Elle n ' a r e ç u q u e d e u x m é m o i r e s d o n t a u c u n n e 
lui a p a r u d igne d ' ê t r e c o u r o n n é ; elle r e m e t l a m ê m e 
ques t i on au c o n c o u r s p o u r l ' année 1860. N o u s c r a i g n o n s 
fo r t qu 'e l le n ' a i t enco re à le r e m e t t r e p l u s d ' u n e fo i s . 

Prix Jœcker. — Ce p r i x , fondé p a r feu le d o c t e u r J œ c -
k e r , doi t ê t re d é c e r n é a n n u e l l e m e n t à tou te p r o d u c t i o n 
q u i a u r a é té u t i le a u x progrès de la chimie organique. Il 
n ' a p a s é té déce rné en 1859. 

Prix de physiologie expérimentale. — C'est u n t r a v a i l 
d'histologie, c ' e s t - à - d i r e relat if à l a s t r u c t u r e des t i s s u s , 
qu i a o b t e n u ce p r i x , déce rné à M, N. J a c u b o w i t s c h p o u r 
son t r ava i l sur la structure intime du cerveau et de la moelle 
épinière chez l'homme et chez les animaux vertébrés. 

L'Académie a a cco rdé u n second p r i x d e phys io log ie 
e x p é r i m e n t a l e , qu 'e l le a p a r t a g é en t r e MM. L a c a z e - D u t h i e r s 
e t L e n h o s s e k , a u t e u r s , l ' u n d ' obse rva t i ons s u r l ' a n a t o m i e 
et l a phys io log ie des m o l l u s q u e s acépha les , l ' a u t r e d ' é t u d e s 
a n a t o m i q u e s s u r le sy s t ème n e r v e u x cen t ra l . 

Il a enco re été a cco rdé u n e n c o u r a g e m e n t de 1000 f r a n c s 
à M. Colin, d 'A l fo r t , p o u r ses bel les expér iences c o n s i s t a n t 
à recue i l l i r d ' é n o r m e s quan t i t é s de chy le et de l y m p h e 
s u r u n a n i m a l v i v a n t , en i n t r o d u i s a n t et m a i n t e n a n t à 
d e m e u r e un t u b e d a n s l a pa r t i e s u p é r i e u r e d u cana l t h o r a -
c ique . 

Prix relatif au perfectionnement des arts insalubres. — 
E n 1 8 5 7 , l 'Académie avai t accordé u n e n c o u r a g e m e n t de 
1000 f r a n c s à M. D a n n e r y , c o n t r e - m a î t r e de filature d e 
co ton à R o u e n , p o u r une mach ine qu i opè re a u t o m a t i q u e -
m e n t le d é b o u r r a g e des chapeaux d e c a r d e s . Cette opé-
r a t i o n , assez dange reuse p o u r l ' ouvr ie r qu i r e s p i r e u n 
a i r c h a r g é d e filaments c o t o n n e u x , est a u j o u r d ' h u i m o d i -

fiée avec b e a u c o u p d ' a v a n t a g e s p a r la débourreuse méca-
nique d e M. D a n n e r y , q u i a o b t e n u en 1859 u n p r i x de 
2500 f r a n c s . 

Le monte-courroie de M. H e r l a n d , a p p a r e i l qu i p a r e à 
u n e cause d ' a cc iden t s a ssez f r é q u e n t s d a n s les a t e l i e r s , a 
o b t e n u u n e n c o u r a g e m e n t de 1500 f r a n c s . 

Prix demédecineet de chirurgie.—Un p r i x de 2500 f r a n c s 
a été accordé à M. N é g r i e r , q u i , d a n s u n e sér ie de t r a v a u x 
r e m o n t a n t a u x a n n é e s 1827 et 1831, a mis h o r s de doute la 
cause phys io log ique d u f l u x m e n s t r u e l chez les f e m m e s . 
D ' ap rè s l 'Académie , c ' es t M. N é g r i e r q u i a u r a i t d é m o n t r é 
le p r e m i e r que ce f l u x se t r o u v e lié à l ' évo lu t ion pé r iod ique 
des o v u l e s , et que c h a q u e époque m e n s t r u e l l e co ïnc ide 
avec l a m a t u r i t é ou la c h u t e d ' u n des ovu les e n g e n d r é s 
p a r l ' ova i re . C e g r a n d f a i t de phys io log ie a é té m i s p l u s 
t a r d en t i è r emen t h o r s d e dou te p a r les t r a v a u x d ' u n 
g r a n d n o m b r e d ' o b s e r v a t e u r s : p a r MM. P o u c h e t , de 
R o u e n ; p a r MM. B i s c h o f f , R a c i b o r s k i , etc. 

L 'Académie a a c c o r d é les m e n t i o n s h o n o r a b l e s s u i -
van t e s : 

1° A M. L a n d o u z i , p o u r ses r e c h e r c h e s s u r l ' a m a u r o s e 
de l ' a l b u m i n u r i e , u n e m e n t i o n d e 1800 f r a n c s ; 

2° A M. B o u d i n , p o u r son Traité de géographie et de sta-
tistique médicale, u n e m e n t i o n de 1800 f r a n c s ; 

3° A M. Denis , p o u r ses r e c h e r c h e s s u r le s a n g , u n e 
m e n t i o n de 1800 f r a n c s ; 

4° A M. Gi ra ldès , p o u r s o n t r ava i l su r l ' ana tomie d u 
cordon s p e r m a t i q u e , u n e m e n t i o n de 1500 f r a n c s ; 

5° A M. F o r g e t , p o u r s o n m é m o i r e s u r les anomal ie s 
d e n t a i r e s , u n e m e n t i o n de 1500 f r a n c s . 

Prix Bréant relatif au choléra. E n 1850, l 'Académie , 
a p r è s avoi r e x a m i n é les 153 m é m o i r e s qu i l u i ava ien t é té 
ad re s sé s p o u r le p r i x B r é a n t , relatif à l a gué r i son du c h o -
l é ra , n ' a v a i t c o n s i d é r é c o m m e d i g n e d e r é c o m p e n s e s a u c u n 
de ces n o m b r e u x t r a v a u x . E l le es t r evenue s u r ce j u g e m e n t . 



puisqu 'e l le a couronné en 1859 u n t ravai l r emontan t à 
p lus ieurs années . Nous ne nous en p la ignons pas ; nous féli-
ci tons au contra i re l 'Académie de cet heu reux r e tou r , car il 
s 'exerce en faveur d ' un h o m m e d 'un g r a n d ta len t et d 'un 
g r a n d caractère . L 'Académie a accordé, p o u r le concours 
B r é a n t , n o n le p r ix m ê m e de i 00 000 f r ancs établi p a r le tes-
t a t eur , m a i s sa r en te annuel le , c 'es t -à-dire la somme de 
5000 f r a n c s , à M. Doyère, p o u r son beau t ravai l su r la 
composition de l'air expiré par les cholériques et sur la tem-
pérature du corps de ces malades pendant les derniers instants 
de leur vie. 

Déjà, en 1832, M. R a y e r avai t annoncé que l 'a i r expiré 
p a r les cholér iques cont ient p l u s d 'oxygène que dans l 'é ta t 
n o r m a l . M. Doyère a conf i rmé ce résul ta t et l ' a suivi dans 
ses déta i ls ; i l a consta té que p lus le choléra était grave, 
p lus on r e t r o u v a i t d ' oxygène dans l 'a i r expi ré . Quant à 
l 'acide c a r b o n i q u e , M- Doyère a r e n c o n t r é cons tamment 
u n a b a i s s e m e n t no tab le de la p ropor t ion de ce gaz dans 
l ' a i r exp i r é p a r les cho lé r iques ; il n ' en t rouva i t p lus en 
moyenne q u e I p o u r 100 au lieu de 5 à 6 p o u r 100 qui est 
la quan t i t é normale . 

On peu t , p a r l ' ana lyse des p rodu i t s exp i rés , apprécier la 
gravi té du mal . Ainsi , chez les cholériques qui ont guér i 
p r o m p t e m e n t , l 'oxygène abso rbé n ' e s t p a s tombé au-des-
sous de 3 pour 100, n i l 'acide carbonique exhalé a u -
dessous de 2 ,3 p o u r 100; e t p a r contre M. Doyère. n ' a vu 
aucun m a l a d e sauvé , a p r è s que les chi f f res donnés p a r 
l ' analyse étaient tombés p lus bas que 1 ,75 pour le p remier 
gaz, et q u e 1,45 p o u r le second, et cela d a n s le cas même 
où l ' amél iora t ion des s y m p t ô m e s avait fa i t concevoi r de 
g randes espérances . 

U n des résul ta t s les p l u s in téressants du t ravai l de 
M. Doyère , c 'est que m a l g r é la d iminut ion d 'activi té de la 
fonction r e sp i r a to i r e , ma lg r é la combust ion moindre du 
c a r b o n e , la t empéra tu re du corps ne va p a s moins s ' a c -

croissant d 'une m a n i è r e n o t a b l e ; et a lo rs qu'i l ne s ' é -
chappe p lus p a r le p o u m o n qu ' une quant i té d 'acide carbo-
nique beaucoup p l u s fa ib le que celle de l 'é ta t physiologique, 
on voit la t e m p é r a t u r e de l ' individu m a r q u e r 40 degrés et 
p lus . 

Mais ce n 'es t p a s t ou t : u n fait i na t t endu , relatif à cette 
t empéra tu re , est v e n u s 'o f f r i r à M. Doyère. Aux approches , 
de la m o r t , l o r s q u e la c i rcula t ion s ' embar ra s se et va s ' a r -
r ê t e r , lo r sque la fonc t ion resp i ra to i re devient d ' ins tant en 
ins tan t moins act ive, l a t e m p é r a t u r e augmen te chez les 
cholériques à ce po in t qu 'e l le s 'élève j u squ ' à 43 degrés , 
c 'es t -à-dire qu 'e l le a t t e in t a lors u n m a x i m u m auquel elle 
n e s 'élève que t r è s - r a r e m e n t dans les maladies fébriles 
pendan t le cour s desque l les on observe la p lus g rande pro-
duct ion de cha leur . A u m o m e n t où la m o r t su rv i en t , ce 
s ingul ier p h é n o m è n e d 'ascension de la t empéra tu re cesse 
b ru s q u emen t . 

Es t - ce là un p h é n o m è n e p r o p r e au choléra , ou bien ne 
le r e t rouve - t -on p a s , comme la d iminut ion du gaz acide 
carbonique expi ré , d a n s d ' au t r e s maladies? Cette quest ion 
est encore à r é s o u d r e . 

« En résumé, dit M. Andrai , dans son rapport sur le prix 
Bréant , M. Doyère a chfftché à éclairer de la vive lumière des 
sciences physiques d' importants problèmes de pathologie, et 
toute tentative de ce genre, si elle ne méconnaît pas les lois de 
la vie, si elle prend pour appui et pour guide la méthode expéri-
mentale, ne saurait être t rop encouragée : il a appelé l'attention 
sur des faits ou inconnus ou trop peu étudiés, et enfin les re-
cherches qu'il a entreprises, et qui ne sont encore, il faut le 
reconnaître, qu'à leur commencement et comme à l'état d'essai, 
nous semblent être du nombre de celles qui , par leur nature, 
ont à coup sûr de l 'avenir, s 
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Séance publ ique annuel le de l 'Académie impér ia le de médecine . — 
Lecture sur la folie t rans i to i re h o m i c i d e , pa r M. Devergie , sec ré -
ta i re a n n u e l . — Récompenses e t p r ix . — Éloge de M. Guéneau de 
Mussy. 

L'Académie de médecine a t enu le 14 décembre 1858 sa 
séance publ ique annuelle. M. Devergie, l 'un des o ra teurs 
de l 'Académie dans cette séance, avait p r i s pour sujet de 
sa lec ture la Folie transitoire homicide. Le secrétaire per -
pétuel de l 'Académie, M. Dubois (d'Amiens), avait à r a -
conter la vie de M. Guéneau de Mussy. M. Frédér ic Dubois 
a su t i rer fort hab i lement pa r t i de la phys ionomie u n peu 
vague de M. Guéneau de Mussy , personnal i té scientifique 
assez obscure et qu i n 'ava i t pas pénét ré au delà du publ ic 
médical . 

Un événement déplorable , qui s 'est p rodu i t r écemment 
dans la ville de Bordeaux , a servi de tex te au t ravai l l u 
p a r M. Devergie su r la Folie transitoire. Un j e u n e h o m m e 
appa r t enan t à une famille honorable de cette ville, et qui 
n 'ava i t laissé para î t re jusque- là aucun signe d'al iénation 
menta le , t ua , dans un accès subi t de f rénésie homicide, 
sa belle-mère, en ce momen t à taffle avec sa famille. Com-
prenan t peu d ' ins tants après , l ' énormité de son cr ime, il 
al la se const i tuer p r i s o n n i e r , en déclarant q u ' u n accès 
subi t d ' inconcevable folie avait fai t de lui u n assass in . Le 
fait de folie tempora i re f u t établi avec évidence par les 
débats , et le j u r y prononça un verdict d 'acqui t tement . 

C'est à cette occasion que M. Devergie a essayé de t racer 
le véri table caractère de la folie t ransi toi re homicide, pour 
la d is t inguer de la monomanie et des au t res formes de 
l 'aliénation mentale. M. Devergie a t racé l 'h is tor ique som-
maire de la folie homicide. Il a suivi les p r o g r è s successifs 
de not re législation, ou plutôt ceux de la ra ison publique, 

concernant la doct r ine de la monomanie . Rappelant l ' op i -
n ion émise en 1826 p a r M. Dup in , a lors avocat, qui regar -
dai t cette doct r ine comme u n e ressource commode, mais 
tout à fai t i l lusoire, de la médecine moderne , pour a r r a -
cher u n coupable à u n châ t imen t méri té ; ci tant l 'opinion 
de cet au t r e ju r i sconsu l t e qu i considérai t la monomanie 
homicide * comme u n e maladie qu ' i l faut guér i r en place 
de Grève, » l ' o r a t eu r a fai t r e ssor t i r toutes les clartés 
nouvelles que la science a je tées de nos j ou r s su r cette 
quest ion, au bénéfice de l ' humani t é . C'est aux t r avaux p e r -
sévérants de Marc e t de p lus ieu r s au t res aliénistes m o d e r -
nes qu ' i l f a u t r a p p o r t e r le mér i te d 'avoir fait péné t re r dans 
l 'espr i t des m a g i s t r a t s e t d a n s celui du publ ic des not ions 
mieux en ha rmon ie avec les fa i t s , et déchargé bien des 
ma lheureux de la responsabi l i t é d ' un crime qu i appart ient 
plutôt à u n dé rangemen t fa ta l des facul tés intellectuelles 
qu ' à la f roide in sp i r a t ion de la volonté. 

Sans donner l ' énoncé des d ivers pr ix ou encourage-
ments décernés p a r l 'Académie de médecine dans cette 
séance, a r r ivons à l 'é loge académique lu pa r M. Frédé-
r ic Dubois. Dans la de rn iè re composition de ce genre 
due au savan t secré ta i re perpé tue l de l 'Académie de mé-
decine, la cr i t ique avai t c ru pouvoir re lever u n e sévérité 
inusi tée j u s q u ' i c i : Y Éloge de Magendie, pa r M. Dubois, 
avait p rodui t u n e ce r t a ine émotion. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de d i re d a n s cet ouvrage , combien ces cri t iques 
étaient peu fondées . Loin de b lâmer l 'honorable secrétaire 
perpétuel d 'avoir été impar t i a l e t v ra i dans cette c i rcon-
stance, n o u s l ' avons félicité d ' avo i r su a r racher l 'éloge aca-
démique à cette méthode vu lga i re et banale qui consiste à 
t r ans fo rmer en u n h é r o s immaculé tout savant dont on ap -
précie, ap rès s a m o r t , le ca rac tè re et les t r avaux . Les cr i -
t iques et la polémique qu i se son t élevées à propos de son 
Eloge de Magendie, n ' o n t pas , nous le savons, ébranlé les 



convictions de M. Dubois s u r l ' espr i t d ' impar t ia l i té et de 
str icte jus t ice qui doit r égne r d a n s la b iographie des acadé -
miciens. I l semble pour tan t qu ' i l ai t voulu cette fois faire 
t rêve à tou te contestation de ce genre , en chois issant pour 
su je t de son discours u n savan t s u r lequel on pouvai t tout 
dire sans d a n g e r d 'ê t re contredi t . E n effet, d i re toute la vé -
r i té su r M. Guéneau de Mussy, c 'était raconter de belles 
act ions, fa i re connaî tre un noble carac tère , et n ' encour i r , 
p a r conséquen t , aucun r ep roche de l a p a r t de ses amis ou 
de ses clients. 

La lecture de l 'éloge de M. Guéneau de Mussy, p a r 
M. Frédér ic Dubois , la isse la mei l leure impress ion . Des 
sent iments nobles et élevés, des t r a i t s pa r t i s d ' un c œ u r 
honnête et d ro i t , y sont expr imés dans u n excellent style. 
La d i scuss ion de quelques ques t ions de doct r ine qu i inter-
vient d a n s le r éc i t , rempl i t heu reusemen t le v ide qu ' au ra i t 
laissé, dans l a b iograph ie d ' u n académicien peu connu, 
l 'absence d ' inc iden ts et de fa i t s personnels . L a digression 
de M. Dubois s u r l 'homœopath ie et les homœopa thes méri te 
d 'être r e m a r q u é e . L 'épisode qu'il a in t rodui t s u r la méthode 
numér ique et la discussion à laquel le l 'Académie de médecine 
se l ivra à ce p r o p o s , doivent auss i être s i gna l é s , bien que 
M. Dubois se soi t mont ré , selon n o u s , t rop dédaigneux de 
l a p e r s o n n e et du méri te du j e u n e médecin espagnol , qu i , 
dans cette ques t ion doctr inale , t in t b ravemen t tète à l 'Aca-
démie tout en t iè re . Risueno d ' A m a d o r , qui f u t p lus t a r d une 
des i l lus t ra t ions de la Facu l té de médecine de Montpellier, 
avait p e u t - ê t r e droit à p lus d ' é g a r d s devant l ' e spr i t impar-
tial de M. Dubois . 

Quelques ex t ra i t s de ce d i scour s fe ront connaî t re à nos 
lecteurs le respec tab le savan t , don t l 'éloge a été prononcé 
pa r le secré ta i re perpétuel de l 'Académie de médecine. 

« François Guéneau de Mussy, dit M. Frédéric Dubois, na -
quit le 11 ju in 1774, à Semur-en-Auxois, sur les confins du 

Morvan ; son père était, comme on le disait alors, un gentil-
homme terrien, seigneur de Mussy-Lafosse, petit village situé 
sur une de ces stations du vainqueur des Gaules, qu'on 
désigne partout sous le nom de : Camps de César. Mais le 
jeune Guéneau avait déjà dans sa famille une autre noblesse 
accessible à tous , et qui devait bien autrement l 'obliger, 
c'était cette part de gloire qui , tout en s'effaçant dans une 
plus grande, n 'en avait pas moins illustré l 'un de ses oncles, ; 
Guéneau de Montbeillard, ce dévoué collaborateur que Buffon 
appelle partout l 'un des meil leurs écrivains de son siècle. » 

Le jeune Guéneau de M u s s y avai t f a i t , chez les o ra to -
r iens de Lyon , de fo r t e s é tudes l i t téra i res , que les événe-
ments de la Révolut ion v i n r e n t i n t e r rompre . I l en t ra 
comme élève à l 'Ecole po ly t echn ique , dont il sortit un an 
après, pour avoir r e f u s é de p r ê t e r le serment de haine à la 
royauté p rescr i t p a r le Direc to i re a u x professeurs et 
élèves de l 'Ecole po ly techn ique . 

« Il est des hommes, dit M. Frédéric Dubois, que l 'adversité 
fortifie, qu'elle remplit de courage. M. Guéneau était de ce 
nombre. Obligé de renoncer à toute espèce d'emploi public, il 
tourna ses idées vers une carrière essentiellement libérale, 
tout à fait indépendante, qui allait lui permettre de satisfaire 
son goût pour les sciences et en même temps de montrer tout 
son dévouement pour l 'humani té ; je viens de désigner la car-
rière médicale. Une fois ce parti pr is ,M. Guéneau apporta dans 
ses nouvelles études une adeur et une contention telles que sa 
santé, naturellement délicate, fu t bientôt sérieusement altérée; 
ce fut M. Hallé qui lui donna des soins , de là une vive et ten-
dre amitié que devait resserrer plus tard une alliance entre les 
deux familles, s 

M. Guéneau de Mussy , p r o m p t e m e n t dis t ingué à Pa r i s 
dans la carr ière m é d i c a l e , f u t n o m m é , en 1814, médecin 
de la maison de Mons ieur , depu i s Charles X, et in t rodui t , 
en la même qual i té , d a n s l a maison de la duchesse de 
Bourbon . 

P e u de t e m p s a p r è s , s a n s l 'avoir p r é v u n i désiré, 
M. Guéneau de Mussy se t r o u v a jeté d a n s u n e voie qui le 



ramenai t aux for tes é tudes de sa jeunesse, mais qu i devait 
forcément l ' écar ter de la profession médica le ; il était 
n o m m é directeur de l 'École normale . 

« Tous les hommes éminents sortis de cette école, dit M. Du-
bois, se plaisent encore aujourd'hui à rendre hommage à la 
direction toute paternelle de ce chef tendrement aimé ; sa 
sollicitude embrassait t o u t ; on assure que plus d 'une fois il 
lui est arrivé de suppléer lui-même des professeurs absents 
pour que les cours ne fussent pas interrompus. Le temps que 
lui laissaient les soins de l'École, il le consacrait à d'autres 
institutions qui se rattachaient encore à l'éducation et à l ' in-
struction de la jeunesse, telles que la Société pour l'instruction 
élémentaire, et la Commission des collèges royaux.. . . 

« Le 6 septembre 1822, une ordonnance royale, insérée au 
Moniteur, prononçait la dissolution de l'école, et une lettre 
d'une dureté sans exemple en informait le directeur. Six se-
maines étaient données tant aux maîtres qu'aux élèves pour 
songer à leur avenir. . . . 

<r C'est alors que M. Guéneau eut à se féliciter de s'être 
toujours tenu au courant des progrès de la science médicale. 
Agé de quarante-sept ans , et quand de nouvelles charges lui 
étaient venues , il lui fallut reprendre l'exercice de son art 
et se reformer une clientèle; il s'était logé dans une petite 
maison à côté de l'École normale. A ces labeurs vinrent se 

• joindre des afflictions de famille ; il perdit coup sur coup plu-
sieurs de ses enfants. Sa résignation et son courage furent de 
nouveau mis à l'épreuve ; sa grande piété et le travail lui 
vinrent en aide. C'était en quelque sorte une nouvelle vie que 
M. Guéneau de Mussy allait recommencer, pénible certainement 
en beaucoup de points, mais qui ne devait pas être sans de 
glorieuses compensations. Il ne pouvait plus , il est vrai , as-
pirer au professorat dans nos Facultés ; mais deux grands 
théâtres s'ouvraient encore pour lui : les hôpitaux et les aca-
démies. Dès 1823, M. Guéneau de Mussy avait été porté, à 
deux reprises différentes, sur les listes de présentation pour 
une place de médecin au Bureau central des hôpitaux ; en 
avril 1826, il fut nommé médecin de l'Hôtel-Dieu, en rempla-
cement de M. Asselin, décédé. 

« Personne n'était plus pénétré que M. Guéneau de Mussy 

des devoirs attachés à ses nouvelles fonctions, et personne ne 
les a remplies avec plus de sollicitude et de dévouement. Sa 
ponctualité était proverbiale, tout devait céder à l 'heure de la 
visite, c'était pour lui un cas de conscience de faire attendre 
quelques minutes les élèves et les employés attachés à son 
service ; c'était, disait-il, leur prendre ce qu'ils avaient de plus 
précieux, leur temps. Je ne parlerai pas de son habileté, de 
sa prudence et de ses succès dans le traitement des maladies, 
ni de la sagesse de ses prescriptions ; tous ceux qui ont suivi 
ses visites, peuvent en rendre témoignage. J 'ai hâte d'arriver 
au grand rôle qu'il a joué parmi nous et aux services qu'il nous 
a rendus. . . . 

<r Jamais homme ne réunit à un pareil degré toutes les qua-
lités de l'académicien : savoir aussi étendu que profond, senti-
ment de dignité que n'altérait aucun sentiment d 'orgueil , 
politesse exquise et respect inviolable pour toutes les conve-
nances. s 

• '.;.' . ' l -;,. ." 

M. Dubois fa i t ensu i te connaî t re les qual i tés pa r t i cu -
l ières de M. Guéneau de Mussy, cette rect i tude de j u g e -
ment , cette h a u t e mora l i t é de v u e s , ce respect absolu des 
convenances , ces convict ions profondément rel igieuses et 
sp i r i tua l i s tes , qu i au ra ien t p u lui mér i te r le s u r n o m de 
Janséniste de VAcadémie de médecine, e t cela avec d ' au tan t 
p lus de r a i son , que l ' u n de ses ancêtres avait habi té P o r t -
R o y a l - d e s - C h a m p s , e t qu ' i l é tai t ainsi à p lus d ' u n t i t re , de 
la pos tér i té de Nicole et de Sa in t -Cyran . 

On ne l i ra pas s a n s p la i s i r les l ignes qui t e rminen t l ' é -
loge de M. Guéneau de Mussy : 

« L'opulente Angleterre, dit M. Frédéric Dubois, mesure lz 
célébrité de ses médecins au chiffre de leur richesse et de leurs 
libéralités ; elle cite avec orgueil les millions amassés par ses 
grands chirurgiens ; elle a fait graver sur la tombe de Fother-
gill : Ci-gît Fothergill, qui dépensa deux cent mille guinées pour 
le soulagement des malheureux. 

« M. Guéneau de Mussy n'a jamais eu ces monceaux d'or à 
dispenser ; mais il a su prodiguer à ses pauvres malades des 
trésors bien autrement précieux et de leur nature inépuisables, 
ceux au'il savait t rouver dans la plus ardente et la plus active 



charité, soins délicats et tendres, sages conseils, douces con-
sultations qui , loin d'humilier, relèvent les natures les plus 
contristées. 

« Son exemple prouverai t , s'il en était besoin, que, dans 
notre pays, les biens de la fortune ne sont pas nécessaires à la 
considération et à l'estime publique, et que, sans avoir usé ses 
jours et ses nuits pour arriver à mourir comblé de faveurs et 
de richesses, on peut laisser de soi une mémoire honorée, 
respectée de tous, telle enfin que l 'historien le plus sévère se 
sent heureux de la raviver et d'en entretenir ses contempo-
rains. j> 
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Alexandre de H u m b o l d t . 

Le 7 mai 1859, l e té légraphe appor t a i t à P a r i s la n o u -
velle de la m o r t de l ' i l lustre Alexandre de Humbold t , et 
t rois j o u r s a p r è s , le Moniteur publ ia i t u n décret de l 'Em-
pe reu r o r d o n n a n t q u e la s ta tue de ce savan t se ra i t placée 
dans les galer ies de Versai l les . 

« M. de Humboldt, est-il dit dans le rapport qui accompagne 
ce décret, a passé au milieu de nous de nombreuses anneés ; il 
a eu pour collaborateurs nos savants les plus célèbres ; il a 
publié en français ses plus importants ouvrages ; il professait 
pour notre pays une sympathie et un attachement qui l 'ont 
presque fait notre compatriote. 

« Je propose à Votre Majesté d'honorer la mémoire de M. de 
Humboldt par un hommage digne de lu i , et de décider que sa 
statue sera placée dans les galeries de Versailles. Ainsi la 
mort ne le séparera pas des personnages illustres qui furent 
ses admirateurs et ses amis. » 

P a r ses h a b i t u d e s et ses a f fec t ions , M. de Humbo ld t 
é ta i t , en effe t , à demi F r a n ç a i s , e t sa perte-, qui a causé 
une si dou loureuse impress ion en A l l e m a g n e , n ' a pas été 
moins vivement sent ie en France . Nous ne se rons donc 
que l ' in te rprè te des sent iments unan imes de tous ceux q u i 
s ' in téressent aux sciences dans no t r e p a y s en r e t r a ç a n t 

rap idement ici les ines t imables services que M. de H u m -
boldt l eur a r e n d u s d a n s u n e carr ière qui a été d 'une 
durée comme d ' u n éclat except ionnels . 

l i n e nous semble p a s imposs ib le , ma lg r é la multiplicité 
et l ' é tonnante var ié té de ses t r a v a u x , de m a r q u e r le carac-
tè re scientifique de M. de Humbold t . On peut peu t -ê t re le 
r é s u m e r ainsi : il a été le créateur de la physique générale 
du globe. P o u r cons t i tue r cette science encore à peine 
ébauchée , il fal lai t nécessa i r emen t fa i re por te r ses obse r -
vat ions su r toutes les b r a n c h e s diverses de connaissances 
auxquelles la phys ique d u globe emprun te ses lois ; il fal-
lait être à la fois p h y s i c i e n , ch imis te , géologue , a s t r o -
n o m e , botanis te et zoologis te . Et il ne suffisait pas de pos-
séder les not ions géné ra l e s de chacune de ces sciences, il 
fallait se m o n t r e r m a î t r e d a n s chacune d'elles. M. de Hum-
boldt a été, de tous les s avan t s de no t r e siècle, le seul dont 
le génie ait p u r é u n i r ce don ex t raord ina i re d 'ê t re obser-
va teur et inven teur d a n s c inq ou six sciences dont une 
seule suffi t p o u r o c c u p e r la vie d ' un savant . Il a été t ou r 
à t ou r physicien de p r e m i e r o rd re , p a r ses immortel les 
découvertes s u r le m a g n é t i s m e te r res t re et ses observa-
tions concernant la r é p a r t i t i o n de la chaleur s u r le globe; 
chimiste habile, p a r se s d iverses expériences su r l 'analyse 
de l 'a i r ; géologue de p r e m i e r o rd re , p a r l e nombre infini de 
ses observat ions f a i t e s en diverses par t ies des deux hémi-
sphè res ; as t ronome, p a r tou tes les observat ions célestes 
auxquelles il s 'est l i v r é d a n s ses voyages ; na tura l i s te con-
sommé, t an t au po in t de v u e de l 'o rganographie que de la 
découverte et de la desc r ip t ion d 'une foule d 'espèces n o u -
velles dans les deux r è g n e s végétal et animal . 

P a r cette un iversa l i t é scientifique qu i le caractér ise , 
Humbold t n e peu t ê t r e comparé qu 'à Aristote. Encore 
p o u r r a i t - o n d i re qu ' i l l ' e m p o r t e , à u n certain point de vue, 
su r ce génie de l ' an t i qu i t é ; car , si Aristote conçut , p a r sa 
prodigieuse force de t ê t e , tou tes les not ions qui composent 



la science humaine , ces é tonnants éclairs de conception 
ne servirent guère qu ' à s a p ropre gloire : les germes qu ' i l 
je ta d 'une ma in si h a r d i e e t si sûre , demeurèren t sans f r u i t 
p o u r ses successeurs , qu i ne su ren t t i re r aucun par t i de 
Ses découver tes , n i t r ouve r l 'applicat ion de ses vues s u -
blimes. Au c o n t r a i r e , Humbold t a eu ce mér i te , ou ce 
bonheur , que tous ses t r a v a u x ont directement profi té à 
ses contemporains ; p a r l eu r s s ecour s , les hér i t ie rs de s a 
glorieuse tâche ont p u impr imer à nos diverses sciences 
un p r o g r è s immédia t . 

En disant qu 'Alexandre de Humbold t a été le créateur 
de la physique générale du globe, en cons ta tan t l 'universal i té 
de connaissances et d 'é tudes qu'i l a déployées pour arr iver 
à créer cette science, n o u s croyons r é s u m e r avec exac t i -
tude son caractère spécial comme savant . Avec cette clef, 
on se r e n d a isément compte de ce g rand pe r sonnage scien-
tifique, on s 'explique l a n a t u r e mult iple et variée de ses 
recherches , ses longs voyages , son explorat ion des deux 
Amériques et de l 'Asie ; on comprend l 'or igine de tous les 
ouvrages qu'i l a composés t a n t pour consigner dans des 
monographies spéciales les observat ions qu'i l avait fai tes 
en diverses régions de l a te r re , que ceux qu ' i l a consacrés , 
vers la fin de sa ca r r i è re , à la descript ion synthé t ique de 
not re globe. 

Cette apprécia t ion générale du caractère scientif ique de 
Humbold t nous d ispensera d ' en t re r d a n s le réci t détaillé 
des événements de sa vie. L'espace n o u s manquera i t d ' a i l -
l eu r s p o u r re t racer avec le soin nécessaire toutes les p a r -
t icular i tés d 'une existence si longue et si bien rempl ie . On 
t rouvera dans divers recueils , et su r tou t dans u n excel-
lent article de M. le docteur Hœfer , qui fait par t ie de la 
Biographie générale de M. F i rmin Didot, et dans une b i o -
graphie al lemande qui a p a r u à Leips ick 1 , les r ense igne-

1. Klencke, Al. Humbolt, ein biograp. Leips., 1852, 2° édit. 

men ts les p lus précis su r la vie de M. de Humbold t . Nous 
ne nous a t tacherons ici qu ' aux événements de sa car r iè re 
qu i servent à éclairer et à expl iquer ses t r avaux scient i -
fiques. 

P r é p a r é p a r u n e t r è s - f o r t e éducation scientifique aux 
t r avaux d 'observat ion qui devaient occuper sa vie, M. de 
Humbold t sentit se développer en lui de t r è s - b o n n e h e u r e 
son goût , ou p lu tô t sa pass ion , p o u r les voyages lointains , 
qui sont p o u r le na tura l i s te le seul moyen de fixer e t 
d 'é tendre ses connaissances . I l nous raconte lu i -même, 
dans u n de ses ouvrages , comment lui v in t , dès sa jeu-
nesse , ce dés i r des courses lointaines : 

<t Habitant, nous di t - i l , des montagnes éloignées des côtes, 
je sentis progressivement se développer en moi une vraie pas-
sion pour la mer et pour de longues navigations. Le goût des 
herborisations, l 'étude de la géologie, une course rapide faite 
en Hollande (au printemps 1790), en Angleterre et en France, 
avec un homme célèbre, M. Georges Forster , qui avait eu le 
bonheur d'accompagner le capitaine Gook dans sa seconde na-
vigation autour du globe, contribuèrent à donner une direction 
déterminée aux plans de voyage que j'avais formés à l'âge de 
dix-huit ans. Ce n'était plus le désir de l'agitation et de la vie 
errante; c'était celui de voir de prés une nature sauvage, 
majestueuse et variée dans ses productions ; c'était l'espoir de 
rechercher quelques faits utiles aux sciences, qui appelaient 
sans cesse mes vœux vers ces belles régions situées sous la 
zone torride. Ma position personnelle ne me permettant pas 
d'exécuter alors des projets qui occupaient si vivement mon 
espr i t , j 'eus le loisir de me préparer pendant six ans aux ob-
servations que je devais faire dans le nouveau continent1 . » 

Déjà dominé p a r ce goû t des voyages , le jeune de H u m -
boldt avait visité r a p i d e m e n t la Hol lande , la F r a n c e et 
l 'Angleterre , et publ ié le réci t des observat ions qu'il avait 
fa i tes su r le Rh in . I l s 'é tai t su r tou t occupé d 'é tudier à 
Fre iberg la F lo re sou te r ra ine , et, en 1793, il r é s u m a ses 

I. Voyage aux régions équinmiales} 



observat ions d a n s un ouvrage : Specimen Flora subterrá-
neas Fribergensis et aphorismi ex physiologia chimica plan-
tarum, qu' i l déd ia à son ma î t r e , le célèbre botanis te W i l -
deson. 

Nommé assesseur au conseil des mines de P r u s s e , il 
d i r i gea , j u s q u ' à l ' année 1796, l ' adminis t ra t ion des mines 
d 'Anspach et B e y r e u t h . L'exercice de ces fonct ions ne 
l 'empêchai t p a s de se l ivrer à diverses recherches expér i -
menta les : i l s ' occupa de l ' analyse de l ' a i r , d 'une lampe 
de sûre té p o u r l e s galeries sou te r ra ines , enfin d 'é tudes su r 
la germina t ion e t la respi ra t ion des p lantes . C'était l ' épo-
que où les expér iences de Galvani , s u r l ' i r r i tabi l i té des 
muscles p a r l 'é lectr ici té , p réoccupaien t a u p lus h a u t point 
les phys io log is tes e t les phys ic iens . M. de Humbo ld t en-
t r ep r i t des r eche rches expér imenta les su r ce su je t , et fit 
pa ra î t re , sur l'irritabilité des fibres musculaires par l'élec-
tricité, u n v o l u m e qui commença à r épandre sa réputa t ion 
en F rance . Dans l ' a rdeu r de ses expériences , il n 'avai t p a s 
hésité à fa i re s u r lu i -même des opéra t ions douloureuses : 
il s 'était a p p l i q u é s u r u n e rég ion du corps des vés ica-
toires, afin de m e t t r e le cou ran t électrique en contact avec 
les par t ies sens ib les de l ' o rgan i sme . 

Mais ce n ' é t a i e n t là p o u r M. de Humbold t que des t r a -
v a u x p r é l i m i n a i r e s ; son b u t étai t de commencer au p lus 
tôt les g r a n d s voyages qu'i l médi ta i t . En 1796, à la mor t 
de sa m è r e , il r é s i g n a ses fonct ions admin is t ra t ives p o u r 
se l iv rer , sous l e ba ron de Zach, à l 'é tude de l ' as t ronomie 
pra t ique , l ' une d e s sciences avec lesquelles il l u i impor ta i t 
le p lus de se f ami l i a r i s e r . 'Avan t d ' en t r ep rendre le voyage 
des G r a n d e s - I n d e s , qui était sa g r a n d e préoccupat ion , il 
par t i t , avec son ami le géologue Léopold de Buch , p o u r 
é tudier , su r les l ieux, les volcans de l 'Italie. Mais la g u e r r e 
dont ce p a y s é t a i t le théâ t re , l 'obl igea de renoncer à cette 
entrepr ise . 

M. de H u m b o l d t espérait pouvoir accompagner les savants 

f rançais dans l 'expédit ion d 'Êgyp te . Il se r end i t à Pa r i s , 
pour y acheter les i n s t r u m e n t s d 'observat ion qu'i l désirai t 
emporter . I l se l ia , à cette occasion,avec p lus ieurs savants 
de Par i s , tels que Laplace et Berthol le t , et fit la connais-
sance du natura l i s te Aimé Bonp land , qui devait être bientôt 
le compagnon de ses voyages . 

L 'autor isa t ion qu ' i l a t t enda i t pour accompagner not re 
expédition en Egypte , l u i f u t refusée . Aussi tôt il p r e n d la 
poste, et a r r ive à Marseille p o u r en appeler de cette déci-
sion au général en chef . Mais Bonapar te avait avancé le 
j ou r du dépar t , e t q u a n d M. de Humbold t a r r iva à Mar-
seille, nos bâ t iments ava ient dé jà emporté nos soldats ve r s 
les t e r res d 'Afr ique . 

Loin de se d écou rage r , n o t r e voyageur se r e n d en Es-
pagne , espérant pouvo i r s ' e m b a r q u e r à la Corogne, gagne r 
les côtes de B a r b a r i e , et r e jo ind re l ' a rmée f rançaise en 
profi tant des ca ravanes qu i vont de Tripol i au Caire à t r a -
ve r s le déser t . Mais des difficultés insurmontab les le firent 
renoncer à ce d a n g e r e u x i t inéra i re . 

M. de Humbold t avai t p o u r bu t essentiel , en dés i rant 
suivre l 'expédit ion f r ança i se en Egypte , de se r endre dans 
les Grandes-Indes , se lon sa préoccupat ion constante . Ne 
pouvant a r r iver aux I n d e s p a r cette voie , il résolut d 'y 
parveni r en passan t p a r l 'Amérique . 11 sollicite et obtient 
du ro i d 'Espagne la p e r m i s s i o n de visiter les colonies e s -
pagnoles d 'Amér ique , e t i l p a r t aussi tôt s u r un navi re es-
pagnol . 

Son intent ion "était s eu lemen t de t raverse r le continent 
américain p o u r s ' e m b a r q u e r su r l 'océan Pacifique, se r en -
dre ainsi aux îles Ph i l ipp ines , et a r r iver enfin, a p r è s avoir 
fai t les trois qua r t s du t o u r du monde , à ces Grandes-Indes , 
qu'i l brûla i t de p a r c o u r i r . Mfkis dès qu'i l eut mis le pied 
su r le sol de l 'Amér ique , il se vit entouré de t résors i n e s -
t imables p o u r u n s a v a n t , et il ne put rés is ter à la séduction 
puissante que la n a t u r e exerçait sur son espr i t dans ces 



rég ions encore p r e s q u e i n c o n n u e s de t ou t na tu ra l i s t e . Son 
p ro je t de voyage d a n s les Indes o r i en ta les f u t p o u r u n m o -
men t oublié ; le s imple p a r c o u r s qu ' i l devait fa i re s u r le 
con t inen t amér ica in se t r a n s f o r m a a ins i en u n s é j o u r de 
c inq années . 

M. de H u m b o l d t exp lora s u r t o u s l eu r s p o i n t s les m o n -
tagnes des Cordi l lères et t ou t le p a y s qui les e n v i r o n n e ; il 
visita aus s i les p r inc ipa les î les d u golfe d u Mexique . Le 
7 m a r s 1804, il se r end i t à la Havane , où i l p a s s a dix 
mois . L à , il s ' e m b a r q u a avec B o n p l a n d p o u r së r e n d r e à 
Ph i lade lph ie . Ayan t qui t té le n o u v e a u m o n d e le 9 j u i n , il 
a r r i va à B o r d e a u x le 3 aoû t 1804 . 

M. de H u m b o l d t a cons igné l e s r é s u l t a t s de cet i m m o r -
tel voyage dans u n e œ u v r e m o n u m e n t a l e divisée en s ep t 
pa r t i e s , don t chacune fo rme u n o u v r a g e à p a r t . La 1 " p a r -
tie a p o u r t i t r e : Voyages aux régions équinoxiales du nou-
veau continent; c ' es t l a re la t ion h i s to r ique d u voyage , avec 
u n at las g é o g r a p h i q u e , géo log ique et p h y s i q u e ; l a 2e p a r t i e 
a p o u r t i t r e : Vue des Cordillères et Monuments des peuples 
indigènes en Amérique; la 3e pa r t i e : Recueil d'Observations 
de zoologie et d'anatornie comparée; l a 4e pa r t i e : Essai poli-
tique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne; l a 5 e p a r t i e : 
Recueil d'Observations astronomiques, d'Opérations trigono-
métriques et de Mesures barométriques ( revues et calculées 
p a r J . O l t m a n s ) ; l a 6e p a r t i e : Physique générale de zoolo-
gie; l a 7e pa r t i e : Essai sur la Géographie des plantes ; c 'est 
d a n s ce de rn i e r t r a i t é que M. de H u m b o l d t a créé la science 
de la géog raph ie b o t a n i q u e ; cet o u v r a g e es t a c c o m p a g n é 
d ' u n he rb i e r de c inq mil le espèces de p h a n é r o g a m e s , don t 
l a moit ié était i nconnue des bo tan i s tes . Divers a u t r e s o u -
v rages de bo tan ique don t r é m u n é r a t i o n peut ê t re omise 
ici, et l'Essai politique sur l'île de Cuba se r a t t a c h e n t à cette 
pub l ica t ion , l ' une des p l u s vas tes et des p l u s sol ides q u e 
l a science ait j a m a i s p rodu i t e s . 

C'est à P a r i s , p e n d a n t u n sé jour de p lus de v ingt a n s 

qu ' i l fit d a n s n o t r e capi ta le , q u e M. de H u m b o l d t pub l i a 
cette magn i f i que sér ie de t r a v a u x . Dans l ' in terval le , il 
t rouva i t le t e m p s de s ' a d o n n e r à des expér iences s u r l ' a n a -
tomie , l a phys io log ie e t l a chimie . P a r t a g e a n t ses j o u r n é e s 
entre le cabinet de Cuvier et le l abo ra to i r e de Gay-Lussac , 
en r a p p o r t con t inue l avec n o s p l u s i l lus t res s a v a n t s , avec 
Laplace , Ber tbo l le t , L a u r e n t de Jus s i eu , Cuvier , A r a g o , 
Biot, B r o n g n i a r t , T h é n a r d , e tc . , il cons idéra i t P a r i s c o m m e 
sa vér i t ab le p a t r i e sc ient i f ique. 

Cependan t , en 1827, a y a n t t e r m i n é ses g r a n d e s p u b l i c a -
t ions, M. de H u m b o l d t se décida à r e t o u r n e r à Ber l in , où il 
dev in t le consei l ler f avor i de F r é d é r i c - G u i l l a u m e I I I e t de 
son successeu r F r é d é r i c - G u i l l a u m e I V . Il r e f u s a n é a n m o i n s 
d ' en t r e r d ' u n e man iè r e act ive d a n s l ' admin i s t r a t ion des 
a f fa i res : i l ne consent i t j a m a i s à devenir m in i s t r e , a f in de 
r e s t e r s a v a n t . 

M. de H u m b o l d t ne r enonça i t p o i n t , m a l g r é l e s p r o g r è s 
de l ' âge , à son p r o j e t , si l o n g t e m p s ca ressé , d ' e n t r e p r e n d r e 
u n voyage scient i f ique d a n s les Indes or ienta les . A l ' é p o -
q u e d u c o n g r è s d ' A i x - l a - C h a p e l l e , le ro i de P r u s s e avai t 
consent i à se c h a r g e r de t o u s les f r a i s de l ' expédi t ion, e t 
ob tenu l ' a s sen t imen t des d i f férentes pu i s s ances p o s s é d a n t 
les t e r r i to i res qu ' i l f a l l a i t t r a v e r s e r . Mais l 'Ang le t e r r e , q u i 
au ra i t vu avec j a lous ie u n obse rva t eu r d ' u n e si g r a n d e a u -
tor i té p a r c o u r i r les I n d e s , qu 'e l le cons idéra i t comme s o n 
domaine exclusif , p a r v i n t à f a i r e échouer u n p ro je t don t 
le m o n d e s a v a n t t ou t ent ier dés i ra i t l a réa l i sa t ion . 

E n 1829, l 'occas ion s 'of f r i t p o u r M. de H u m b o l d t de 
réa l i se r , d u m o i n s en p a r t i e , ce r êve tan t pour su iv i . Le 
g o u v e r n e m e n t r u s s e o r g a n i s a i t u n voyage d ' exp lo ra t ion 
scient i f ique d a n s l a Sibér ie et l 'Asie centra le ; M. de H u m -
boldt s 'offr i t p o u r d i r ige r l ' expéd i t ion , réso lu à a t t aque r 
p a r le n o r d cet te r ég ion des Indes don t l 'Ang le te r re l u i 
re fusa i t l ' accès p a r l e s u d . 

En tou ré d ' h o m m e s é m i n e n t s d a n s les sciences na tu re l l e s , 



du micrographe E h r e n b e r g et de M. Gustave Rose , un des 
minéralogis tes les plus d i s t ingués de l 'Al lemagne, M. de 
Humbold t fit por te r les p lus heu reux f ru i t s à cette expé -
dition dans l 'Asie centrale . On p a r v i n t j u s q u ' a u x p o r t s mi< 
li taires de la Chine. Les voyageurs , r e tou rnan t à l 'ouest , 
passèren t ensui te p a r les s teppes d ' I schim, Omsk, Miask, 
le lac I lmen, Orenbourg , A s t r a k a n , la m e r Caspienne, Sa-
r a t o w , Sarep ta , W o r o n e s c h , Tu la , et revinrent à Moscou, 
ap rès avoir fai t p lus de 2300 mil les géographiques dans 
u n espace de neuf mois : M. de Humbo ld t a consigné les 
p r inc ipaux r é su l t a t s de cette expédit ion mémorab le d a n s 
son ouvrage in t i tu lé l'Asie centrale. C'est dans ce voyage 
que M. de H u m b o l d t a su r t ou t démont ré la non-ex is tence 
de ce p la teau .central de l 'Asie, auque l p resque tous les 
géographes c roya ien t depuis Marco-Po lo . 

Après cette l o n g u e car r iè re de t r avaux et d ' explora t ions 
du globe, l ' i l lus t re doyen d e l à science européenne e n t r e -
p r i t de r é s u m e r , d a n s une œ u v r e encyclopédique, le tab leau 
de nos connaissances actuelles s u r l 'univers ; c 'est a lo rs 
qu ' i l commença à écrire le Cosmos. Déjà, dans deux cours 
fa i t s à P a r i s et à Ber l in , e t d a n s u n ouv rage qu i a é té t r adu i t 
d a n s no t r e l a n g u e , Tableaux de la Nature, M. de Humbold t 
avait essayé de p r é sen t e r le r é sumé de nos connaissances 
s u r le ciel e t la t e r r e . Le Cosmos f u t la synthèse et le déve-
loppement des idées contenues d a n s les Tableaux de la Na-
ture. La vie scientif ique tou t ent ière de l ' i l lus t re savant 
semble résumée d a n s cette œuvre monumenta le . L ' au teur 
y p rouve que la f o r m e sévère de la science et la r igoureuse 
descript ion des p h é n o m è n e s du monde phys ique peuvent 
s 'allier avec la descript ion p i t to resque et a t t achante des 
scènes de la n a t u r e . 

« Classer et coo rdonner les phénomènes , péné t re r le jeu 
des forces qui les p rodu i sen t , pe indre la magnificence dans 
l 'o rdre , donner p a r u n langage an imé , une image vivante 
de la réali té , r é u n i r l ' infinie var ié té des é léments dont se 

compose le tab leau de l a n a t u r e s a n s su iv re l ' impress ion 
harmonieuse de calme et d 'uni té , de rn i e r b u t de toute œuvre 
i t téraire ou p u r e m e n t ar t is t ique, » te l a été l e p lan de l 'ou-

vrage de M. de Humbold t . Des q u a t r e vo lumes qu i le 
composent , le p r e m i e r a été t r a d u i t p a r no t r e savan t 
as t ronome M. F a y e , et les t ro is a u t r e s p a r M. Ch. G a -
lusky . 

La l i t té ra ture f rança ise est a u j o u r d ' h u i en possession, 
avec le Cosmos, d ' un ouvrage v r a i m e n t impér i s sab le , et qui 
sera t ou jou r s l u avec profi t p a r l e s g e n s d u m o n d e et p a r 
les savants . E n effet, le texte r e n f e r m e la descr ip t ion pit-
toresque de là t e r r e et du ciel, t a n d i s q u e les n o t e s , qu i oc-
cupent quelquefois la moi t ié du v o l u m e , se ron t tou jour s 
précieuses p o u r les s a v a n t s , g r â c e a u n o m b r e cons idé-
rable d ' indicat ions précises e t de chi f f res qu'elles c o n -
t iennent . 

C'est dans les p r e m i e r s mois de 1859 que para issa i t la 
t raduct ion du dern ier vo lume d u Cosmos. L ' au teur était 
pa rvenu a lors à sa q u a t r e - v i n g t - d i x i è m e année. P a r une 
exception a u x lois habituel les de l a n a t u r e , M. de H u m -
boldt , nonagéna i re , avait conservé l e comple t exercice de 
ses ex t raord ina i res facul tés . Cette p e r s i s t a n c e de l 'activité 
de l 'espr i t n 'é ta i t s ans doute q u ' u n e conséquence de la 
prodigieuse organisa t ion intel lectuel le que l a n a t u r e avai t 
dépar t ie à l 'Aristote moderne . 

FIN. 
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